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A MON CHER ET VÉNÉRÉ MAITRE

M. LE PROFESSEUR POTAIN

JE UEDIE CE LIVRE

Faible hommage d'une reconnaissance qui ne pourra

jamais être acquittée.

II. II.





"21 novembre 189^.

Ce n'est pas une seconde édition, c'est un livre nouveau que je

présente aux lecteurs.

Lorsqu'à la fin de 1889 parut la première édition, bientôt épui-

sée en deux années, je laissais encore quelques points à élucider

dans une partie jusqu'alors inexplorée de la pathologie cardiaque.

L'intérêt croissant qui s'est attaché à toute une classe de maladies

nouvelles, les cardiopathies artérielles, dont j'ai commencé l'étude

dès 1870, c'est-à-dire depuis plus de vingt-deux ans, la bienveil-

lante faveur avec laquelle ces leçons furent accueillies en France et

à l'Etranger, me faisaient un devoir de les remanier entièrement,

et de poursuivre sans relâche les mêmes recherches.

J'ai supprimé d'abord les trois premières leçons sur les « indica-

tions thérapeutiques en général » parce qu'elles sont étrangères à

l'objet du livre, ensuite les trois dernières leçons sur « la digitale

et la médication cardiosthénique », pensant qu'elles trouveraient

mieux leur place dans un second volume oîi seront étudiées toutes

les autres affections cardiaques et les cardiopathies valvulaires

avec leur traitement, ce qui fera bientôt de cette œuvre, un Traité

clinique des maladies du cœur et des vaisseaux.

Enfin, après avoir supprimé encore un certain nombre d'obser-

vations devenues inutiles, j'ai complètement transformé, en leur

donnant plus de développements et en les augmentant de données

nouvelles, les leçons sur la tension artérielle, sur l'artério-sclérose

généralisée, sur la cardio-sclérose, sur les aortites et l'angine de

poitrine.



En science, il n'est sans doute jamais possible de publier une

édition ne varielur. Cependant, il me semble important de déclarer

que celle-ci, par les modifications nombreuses et profondes que j'y

ai introduites, efface presque complètement la première, et qu'elle

seule traduit avec exactitude et fidélité le résultat de mes travaux

anciens ou récents sur ces diverses maladies.

C'est un devoir bien doux pour moi, d'adresser mes plus sincères

remerciements : à M. le D'' A. Weber, mon ancien interne, dont la

constante collaboration et les recherches personnelles sur l'anatomie

pathologique m'ont été très utiles ; à M. le D"' Ch. Eloy, ancien

interne des hôpitaux, qui non content de me prêter son précieux

concours pour les expériences physiologiques et thérapeutiques,

a bien voulu rédiger sur les aortites, les leçons faites en 1886
;

à l'éditeur distingué, M. 0. Doin, pour les soins qu'il a donnés

à la partie matérielle de cet ouvrage ; enfin, à tous les lecteurs qui

m'ont si puissamment encouragé par leur bienveillance, à conti-

nuer mes recherches sur des questions paraissant dominer par leur

importance la pathologie tout entière. Ils m'ont largement récom-

pensé de mes efforts persévérants, en me permettant de voir une

nouvelle classe de maladies cardiaques, les cardiopathies artérielles,

définitivement fondée et acceptée.

Henri Huciiard.
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LEÇONS SUR LES CARDIOPATHIES ARTERIELLES

PREMIERE LEÇON

LA TENSION ARTÉRIELLE DANS LES MALADIES

I. — Hypotension artérielle.

Importance pronostique de l'accélération du pouls dans la fièvre typhoïde. Dans

cette maladie, la fièvre ne domine pas la situation ; l'hyperthermie est la mesure, et

non la cause de la gravité.

Un syndrome nouveau : Vanbryocardie, rythme fœtal des bruits du cœur.

Pronostic de l'embryocardie : signe avant-coureur d'une mort prochaine. — Obser-

vations de Stokes et observations personnelles. Rapport de l'embryocardie avec les

accidents de collapsus. — Fausse lenteur du pouls, et accélération des battements

cardiaques. — L'embryocardie n'est pas spéciale à la dothiénentérie. Exemples

dans la pneumonie, la méningite, la tuberculose bulbo-méningée ; les varioles,

rougeoles et scarlatines graves; la diphtérie, la grippe, à la dernière période des

maladies cachectiques et consomplives (cancer, tuberculose pulmonaire).

Pouls inftable de la grippe. Influence aggravante de la grippe sur les cardiopa-

thies. La grippe, comme la dothiénentérie, maladie d'hypotension artérielle.

Pathogé.me des accidents de collapsus cardiaque dans les dilTérentes maladies : ady-

namie ou alTaiblissement cardiaque, et abaissement de la tension artérielle. Traite-

ment rationnel et pathogénique du collapsus.

Hypotension artérielle dans les diverses cardiopathies et surtout dans les cardio-

pathies valvulaires, dans la tacbj'cardie paro.\ystique. Tachycardie due à l'abais-

sement de la tension artérielle. Preuves cliniques et expérimentales.

Albuminurie des morphinomanes due à l'action dépressive de la morphine sur la

tension artérielle. — Dil!érence entre le pouls fort et le pouls amjjle. — .Médicaments

dépresseurs de la tension artérielle, à dose toxique, on à dose thérapeutique.

Messieurs.

Je vais aborder, dans ces premières leçons, une étude qui n'a pas

«ncore été faite au point de vue de la clinique, je veux parler de l'état

HENRI HLCH.^RD. — M.\L.\DIES DU CŒUR. 1'
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de la tension artérielle dans les maladies. Cependant, celte question

est des plus importantes en pratique, elle s'impose à votre attention

dans un grand nombre d'aiïeclions, elle est, pour ainsi dire, la clef de

la pathologie cardiaque. C'est pour cette raison que je place ces leçons

au commencement de mon cours, pour bien faire comprendre tout

ce qui doil suivre. Pour le moment, il suffît de savoir que la tension

artérielle peut êlre définie : la pression exercée par la masse sanguine

contre les parois vasculaires.

Les modifications sont relatives à son augmentation {hi/pertension), ou

à sa diminution [hi/potension). Je veux d'abord vous parler de cette

dernière, et entrer immédiatement dans mon sujet par la citation de

quelques exemples.

Un jeune homme de dix-neuf ans est entré le 3 février 1888 à l'hôpital

avec tous les symptômes d'une fièvre typhoïde à son début. Déjà, les

taches rosées apparaissaient sur l'abdomen, et, d'après les renseignements

obtenus, nous avons pu établir que l'affection était arrivée à son onzième

jour. Dès l'entrée du malade dans nos salles, j'ai formulé, à votre grand

étonnement, un pronostic extrêmement grave. Cependant, la fièvre n'était

pas très intense, la température ne dépassait pas le chiffre de 39", 2; les

symptômes du côté du thorax, de l'abdomen et du système nerveux

étaient à peine accusés : et, si l'état de sécheresse de la langue et un

léger ballonnement du ventre commandaient déjà par eux-mêmes une

certaine réserve au sujet du pronostic, ces signes ne nous permettaient

pas encore d'affirmer la certitude d'une mort prochaine. Mais, ce qui

m'avait permis, douze jours avant le dénouement fatal, de formuler Un

pronostic très grave et même mortel, c'était l'existence simultanée de

deux signes très importants : Vaccélération du pouls, et la tendance des

hniits du cœur à prendre le rythme fœtal.

Pour le premier signe (accélération du pouls), tout le monde est

d'accord : on sait depuis longtemps que le pouls de la fièvre typhoïde

bénigne est relativement lent, puisqu'il ne dépasse pas le plus souvent

le chiffre de 80 à 100 avec des températures parfois élevées. Dès 1834,

Andral avait dit : « On n'observe pas un rapport rigoureux entre l'accé-

lération de la circulation et l'élévation de la température. » Bernheim a

pu voir évoluer, avec la plus complète régularité et sans accidents, une

dothiénenlérie dans laquelle la température avait atteint 41°, tandis que

les pulsations radiales n'avaient pas dépassé le chiffre de 70. Mais, lorsque

le pouls arrive à ll.j et à 120, même avec une fièvre modérée, on peut

déjà considérer celle accélération cardiaque comme suspecte, et l'on doit

réserver le pronostic. La statistique suivante due à Murchison le prouve :
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Dans 30 cas où le pouls n"a jamais dépassé HO, la maladie s'est terminée

par la guôrison ; sur 70 malades chez lesquels il a été au-dessus de 1 10,

il a constaté 21 morts (mortalité : 30 p. 100) ; sur 32 malades chez

lesquels il a été au-dessus de 120, il y a eu lo morts (mortalité :

Ti p. 100); sur 25 cas oii il a dépassé 130, il y a eu 13 morts (mor-

talité : 52 p. 100) ; enfln, sur 10 cas où le chiffre de 140 pulsations a été

dépassé, 6 ont été mortels (mortalité : 60 p. 100).

D'après celle staLislique, on voit que la mortalité de la fièvre typhoïde

suit une progression croissante avec l'accélération du pouls. Ce fait,

essentiellement clinique, démontre qu'il est encore bon de lâter le pouls

des malades, surtout celui des lyphoïdiques, et de ne pas s'en tenir seu-

lement à la constatation du chiffre thermique. Il devient aussi la condam-

nation des systèmes thérapeutiques fondés sur la doctrine allemande de

l'hyperlhermie et de cette phrase de Griesinger : « La fièvre domine la

situation. » Il est plus conforme à la clinique de répéter au contraire,

avec Liégeois et Noël Gueneau de Mussy ; « L'hyperlhermie est la

mesure, et non la cause de la gravité. »

Quand, à l'accélération du pouls (ou tachycardie) se joint le caractère

fœtal des bruits du cœur, signe presque inconnu sur lequel j'appelle

depuis longtemps votre attention, le pronostic s'assombrit et devient le

plus souvent mortel.

Or, quatre jours après l'entrée de notre malade à l'injpilal, je vous faisais

constater l'existence de ce signe, consistant dans l'égalité parfaite, en durée,

du, grand et du petit silence du cœur, ce qui donnait à ses bruits égaux

et précipités une ressemblance frappante avec le tic tac d'une montre,

avec les mouvements du pendule, ou encore avec les battements fœlaux.

D'après celle simple constatation, j'ai formulé un pronostic mortel.

Les Jours suivants, en effet, les battements du cœur se précipitèrent,

les pulsations atteignirent rapidement le chiffre de 120, 140, puis de 100;

je constatai ensuite l'affaiblissement progressif du premier bruit, 1 atté-

nuation du deuxième bruit diastolique au niveau du foyer aortique, indice

d'un abaissement considérable de la tension artérielle, révélé encore par

l'examen sphygmoraanomélrique. Bientôt, on vit apparaître d'assez grandes

quanlilés d'albumine dans les urines, et le malade succomjia, comme
nous l'avions prévu, le 10 février, douze jours après son entrée à i'iiô-

pilal, au milieu de syinplômes asphyxiques, en pleine cyanose, et cela

malgré la médication par les bains froids à laquelle nous l'avions soumis

sévèrement dès le début. J'avais affirmé aussi, dès le premier jour,

l'existence d'une myocardite typhoïdique confirmée ensuite à l'autopsie.

.\insi donc, voilà un symptôme presque inconnu — le caractère fœtal
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des bruits du cœur — qui permet de formuler assez longtemps à l'avance

un pronostic presque toujours inexorable. Je lui donne le nom à'e7nbvyo-

cardie, préférable à celui de cyématocardie (de xûvijjia, fœtus, et xapola,

cœur), que j'avais tout d'abord adopté.

J'en ai seulement trouvé la mention dans l'ouvrage de Stokes, au sujet

de sa description si remarquable de l'état du cœur dans le typhus.

« L'extinction de l'un ou de l'autre bruit cardiaque n'a pas lieu, dit-il ;

seulement, ils sont tous deux moins forts et deviennent presque complè-

tement identiques. Nous avons donné à cet état le nom de caractrre fœtal,

tiré de la ressemblance étroite qu'il y a entre ce phénomène et les bruits

du cœur du fœtus pendant la gestation. Cette similitude est presque

absolue, lorsque le pouls a une rapidité de 123 à 140 pulsations à la

minute. » Le médecin irlandais traitait ses malades par l'administration

du vin à haute dose, et l'on peut lire trois observations où ce rythme

particulier du cœur a été signalé.

Dans la première observation, un malade, âgé de vingt ans, présentait

au 10" jour d'un typhus maculé grave, une absence presque complète du

choc cardiaque et les pulsations atteignaient le chiffre de 124. A droite du

mamelon gauche, on n'entendait que le deuxième bruit du cœur. Puis,

au treizième jour, les bruits cardiaques, qui s'entendaient à peine entre

les .3° et 6° côtes, avaient pris le rythme fœtal; mais celui-ci fut transi-

toire, et le malade finit par guérir.

Dans la deuxième observation, le malade, âgé de vingt ans, atteint de

typhus maculé, était arrivé à un état très grave : prostration extrême,

yeux injectés, langue couverte de fuliginosités brunes
;
pouls à 123,

petit et sans force; action du cœur affaiblie, et respiration précipitée. Le

lendemain de son entrée à l'hôpital, il y a du délire, du collapsus, du

refroidissement des extrémités. Le pouls à 1,32 est mou, dépressible et

variable ; l'impulsion du cœur ne se perçoit pas, les bruits sont faibles,

mais nets. Enfin, trois jours après, le pouls étant à 120, on remarque

que « les bruits du cœur ressemblent à ceux de la circulation fœtale ».

Dès le lendemain, ils se rapprochent de l'état normal, et le malade

guérit, grâce à l'administration du vin à fortes doses.

Le troisième malade, atteint également de typhus maculé, présente au

dixième jour de son affection des bruits du cœur très faibles, ressem-

blant beaucoup à ceux du fœtus pendant la vie intra-utérine. A partir

de ce moment, son état s'aggrave : impulsion cardiaque à peine appré-

ciable, pouls intermittent et fréquent (120 et 136 pulsations). Au
seizième jour, les extrémités se refroidissent, et la mort survient le

lendemain, dix-septième jour de la maladie. A l'autopsie, on trouve le

cœur avec son volume normal, -> mais livide, extrêmement mou, cédant
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ù la pression du ventricule gauche... Celui-ci est divisé de la base à la

pointe : le tissu musculaire y offre un aspect très singulier ; on ne retrouve

pas une seule fibre ; dans les deux tiers de son étendue, on remarque une

couche d'un tissu homogène en apparence, d'une coloration plus foncée,

et d'un huitième de ligne en épaisseur. Le tissu du ventricule est infiltré

d'une matière gommeuse agglutinant les doigts et offrant quelque

ressemblance avec la substance corticale des reins ; une section trans-

versale donne les mômes résultats. Le réseau des fibres musculaires

présente plus de consistance, mais son état est le même. Les colonnes

charnues postérieures semblent être peu altérées; elles sont seulement

pâles, mais leur consistance est normale. On peut en dire autant des

colonnes charnues antérieures. Le ventricule droit est plus dur et plus

ferme, il n'a pas' le même aspect. L'oreillette droite contient un caillot

sanguin ; la couleur de la membrane qui la tapisse n'offre rien de

remarquable ; la cloison du cœur est ramollie et livide. »

Dans un autre passage de son livre, le médecin irlandais ajoute ces

mots : « Sans chercher à établir qu'il n'existe pas de ramollissement

cardiaque dans les cas de rythme fœtal, on peut admettre qu'il y a débi-

litation du cœur, et peut-être une modification typhoïde plus ou moins

marquée. » Or, celle-ci est caractérisée le plus souvent par la myocar-

dite, comme mes autopsies l'ont démontré. Mais je ne veux pas dire par

là que l'inflammation du myocarde est, à elle seule, capable de donner

lieu au phénomène de l'embryocardie. Car, d'après mes observations,

Veinbryocardie (unie toujours à la tachycardie) est un signe, non seule-

ment de l'affaiblissement du cœur, mais aussi de l'abaissement considé-

rable de la tension artérielle, deux conditions inséparables qui, dans la

dothiénentérie, président souvent au développement des accidents graves

connus sous le nom de collapsus.

J'ai hâte de vous citer encore dans la fièvre typhoïde deux faits d'em-

bryocardie qui m'ont autrefois beaucoup impressionné :

Il y a neuf ans, à l'hôpital Tenon, se trouvait une malade qui, dans la

convalescence d'une fièvre typhoïde de moyenne intensité, conservait

toujours un pouls rapide (120 à 140) et dont les bruits du cœur présen-

taient le caractère fœtal. J'étais inquiet, sans doute, mais je me plaisais à

espérer encore la guérison, parce que la malade était en pleine convales-

cence et qu'elle n'avait plus de fièvre depuis une douzaine de jours. Par

la suite, elle eut une syncope, et elle finit par succomber lentement à des

phénomènes asphyxiques, au vingtième jour de sa convalescence. Le

caractère fœtal des bruits du cœur m'avait alors beaucoup frappé, et
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c'est depuis cette époque que jai pu étudier sa valeur diagnostique cl

pronostique.

En 1887, un de mes confrères de la province m'appelait pour sa

jeune fille de quatorze ans, atteinte de fièvre typhoïde au huitième jour.

La maladie semblait marcher avec toute la régularité désirable : les taches

rosées commençaient à se montrer, la diarrhée était modérée et non

fétide, la langue humide, l'état cérébral presque satisfaisant avec un

léger subdélirium nocturne, l'auscultation de la poitrine ne révélait la

présence d'aucun râle ; mais la température atteignait déjà le chiffre de

40°, S. Nonobstant celle élévation thermique, le pronostic paraissait

rassurant à deux de mes confrères, lorsque j'appelai leur attention sur

l'accélération du pouls qui battait 120 à 130 fois par minute, et je partis

très préoccupé parce que j'avais constaté une tendance des bruits du

cœur à prendre le caractère fœtal. Quatre jours après, la malade fut prise

pendant une heure d'un état lipothymique qui fut attribué à tort à l'admi-

nistration de l'antipyrine ; et le lendemain, quand je revins voir la petite

malade, les accidents syncopaux ne s'étaient pas reproduits, le calme étail

revenu, et Ton était loin de s'attendre à un dénouement rapide et fatal.

Mais le pouls était devenu plus fréquent (à 144), les bruits du cœur faibles,

et égaux en intensité, identiques par leur timbre, avaient pris nettement

le caractère fœtal. M'appuyant alors sur la valeur pronostique de ce der-

nier signe, j'annonçai, au grand étonnement de mes confrères, la mort

presque certaine et prochaine de l'enfant... Deux jours après, elle suc-

combait au miUeu des symptômes asphyxiques les plus prononcés, comme
cela survient le plus souvent dans ces cas. J'avais cependant fait suivre

— mais seulement dans les derniers jours — une médication qui m'a

rendu parfois de grands services, médication consistant dans l'emploi

d'injections sous-cutanées de caféine associées aux injections d'ergotine

à la dose de trois ou quatre par jour, chaque seringue de Pravaz injectée

représentant i gramme d'ergotine et 25 centigrammes de caféine.

Je ne vous ai cité jusqu'alors que des faits d'erabryocardie observés

dans le cours du typhus et surtout de la fièvre typhoïde. Mais ce sérail

une grave erreur de croire que ce syndrome est spécial seulement à ces

deux maladies. Il peut s'observer dans un grand nombre d'étals morbides

où il traduit toujours un abaissement considérable de la tension arté-

rielle, où il devient plutôt un élément de pronostic que de diagnostic,

puisqu'il est le plus souvent le symptôme avant- coureur d'une mort

prochaine et presque certaine.
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Je suis appelé un jour par le D' Finot pour une broncho-pneumonie

très grave d'origine grippale. L'état de faiblesse de la malade était tel

qu'on pouvait à peine la faire asseoir sur son lit pour l'ausculter. Il n'était

pas possible d'établir le diagnostic d'une façon absolue, mais je pus

facilement préciser le pronostic, d'après son pouls qui était faible et

accéléré, et aussi d'après son cœur qui présentait le rythme fœtal. Dans

ces conditions, s'annonçait la mortàbrève échéance, et en effet, la malade

succomba dès le surlendemain, comme je l'avais annoncé.

Il y a quelques mois, je voyais avec le D'" Biscarrat, une jeune femme
atteinte de méningite. Ce diagnostic comportait un pronostic grave par

lui-même; mais le syndrome de l'embryocardie que j'avais constaté était

pour moi l'indice d'une mort prochaine que j'annonçai et qui survint au

bout de quarante-huit heures. — Dernièrement encore, je voyais une

malade âgée de vingt-sept ans, ayant une affection singulière au sujet

de laquelle, je l'avoue, il me fut presque impossible de formuler un dia-

gnostic précis. Elle était atteinte, depuis plusieurs mois, de polydipsie et

de diabète insipide avec quelques signes de tuberculose au sommet
gauche, lesquels me firent penser à l'existence d'une méningite tuber-

culeuse localisée vers le quatrième ventricule. Mais s'il était impossible

d'établir un diagnostic formel, il n'en était pas de même du pronostic

que je jugeai mortel dès le premier jour, en raison de la tachycardie

(160 pulsations) et de l'embryocardie que j'avais nettement constatées.

Huit jours après cette constatation, la malade succombait.

Vous pourrez encore rencontrer le syndrome embryocardique dans

les varioles, les rougeoles et les scarlatines graves ; dans la diphtérie,

dans la grippe, à la dernière période des maladies cachectiques et con -

somptivcs, comme dans le cancer et la tuberculose pulnionaire.

Pour la grippe, j'ai démontré ' qu'elle se rapproche de la dothiénentérie

par sa tendance à l'hypotension artérielle. Les nombreux historiens des

grandes épidémies grippales avaient déjà signalé, avec Henisch en 1580

et Dupan (de Toulouse) en 1788, les caractères du pouls « petit, accéléré,

inégal, bas et enfoncé ». Dans l'épidémie de Paris en 1802, Léveillé

avait dit que « le pouls était mou et fréquent, fuyant sous le doigt, lors

même qu'il se développait quelques symptômes d'inflammation locale ».

Pour ma part, j'ai signalé pendant la convalescence, et dans le cours de

la dernière épidémie de 18'J0, un caractère important du pouls que je

' Communications sur la grippe à la Société médicale des hôpitaux (24 janvier.
li mars, mai 1890). — Voir encore : Revue générale de clinique et de Ihérapeulii/ue,
1889-1890.
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désigne sous le nom de pouls instable. Cela veut dire que les pulsations

s'accélèrent rapidement et d'wie façon exagérée sous l'influence du

moindre mouvement, et même seulement par l'action de se porter de la

position horizontale à la station verticale. Or, on doit attribuer ce symp-

tôme à l'hypotension artérielle, et cette dernière peut être assez accusée

pour produire le phénomène de l'embryocardie. En voici un exemple :

Une malade, âgée de cinquante et un ans, atteinte d'influenza, fut prise

brusquement d'accidents cardio-vasculaires : pouls faible, très accéléré,

presque incoraptable ; sensation de gène rétro-sternale et d'oppression

constante; cyanose des mains et des extrémités, refroidissement périphé-

rique ; au cœur, battements précipités, au nombre de 200 à 220, égaux en

timbre et en intensité, et séparés entre eux par deux silences d'une durée

absolument égale (embryocardie). La malade mourut quarante heures après

le début de ces accidents, sans aucune élévation de température, et

même avec une tendance marquée à l'hypothermie.

D'un autre côté, si les affections du cœur sont souvent aggravées par

l'influenza, comme je l'ai démontré', c'est surtout parce que cette der-

nière affection, tendant à abaisser la tension artérielle, prédispose ainsi

les malades à l'hyposystolie et même à l'asystohe. C'est ainsi que je vous

ai montré plusieurs cardiopathes dont la phase asystolique peut être datée,

pour ainsi dire, de leur attaque de grippe.

Voici un autre fait que j'ai constaté à la dernière période d'une phtisie

pulmonaire, encore une maladie dans laquelle la pression artérielle est

habituellement abaissée :

Vous avez vu cette jeune femme de vingt-trois ans, atteinte de tubercu-

lose pulmonaire à la dernière période. Un matin, nous la trouvons dans

son lit en état de mort apparente : le visage est pâle, livide, cyanique,

couvert d'une sueur froide; les extrémités sont algides; incapable de

faire un mouvement, dans un état de prostration extrême, elle respire à

peine; le pouls, presque insensible, est fréquent, misérable, incomptable;

les battements du cœur sont précipités, ondulants, comme s'il s'agissait

de battements d'ailes d'oiseau [flutterings des Anglais). A l'auscultation,

les bruits du cœur sont faibles, rapides, semblables par le timbre, sépa-

rés par deux petits silences égaux en durée; en un mot, ils réalisent

l'apparence des mouvements pendulaires, du rythme fœtal des bruits car-

diaques. Cet état embryocardique des battements du cœur n'était pas le

' Influence de la grippe sur le cœur {Congrès pour l'avancement Jes sciences. Marseille,

21 septembre 1891).
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seul symptôme observé : il y avait encore du refroidissement des extré-

mités, de la cyanose, une sorte d'inertie musculaire invincible.

N"aviez-vous pas là le tableau symploraalique des accidents que Wun-
derlich d'abord, et Griesinger ensuite, ont désignés sous le nom de

collapsus ? Vous les voyez subitement survenir dans le cours des maladies

infectieuses, et surtout de la fièvre typhoïde, à la suite des diarrhées

colliquatives, des hémorrhagies abondantes, des perforations des séreuses,

et même après certaines réfrigérations provoquées dans un but théra-

peutique. Mais, jusqu'ici, on n'avait pas su pénétrer le mécanisme intime

de ce syndrome, vraiment solennel par sa subite apparition et par le

caractère de gravité qu'il comporte. « Le collapsus — dit (jriesinger —
lient essentiellement à la faiblesse du cœur, à la vacuité relative des

artères, à la réplétion des veines, au ralentissement de la circulation,

au défaut d'oxydation du sang... >•, et il ajoute : « en partie à des causes

inconnues. »

Or, depuis mes recherches sur l'état de la tension artérielle dans les

maladies, nous connaissons maintenant ces causes. Elles ne résident pas

seulement, comme le croyaient Wunderlich et Griesinger, dans la dégé-

nérescence de la fibre musculaire du cœur, ce qui ne se comprendrait

pas pour tous les états de collapsus consécutifs aux perforations des

séreuses, car alors cette dégénérescence cardiaque ne pourrait se produire

en quelques instants. Le collapsus, dont l'embryocardie est le phénomène

prédominant et producteur, n'est pas seulement dû à l'adynamie car-

diaque, mais aussi à l'affaiblissement considérable de la tension arté-

rielle, et si cet accident est plus fréquent dans la fièvre typhoïde que

dans d'autres affections, c'est parce que la dothiénentérie est une maladie

d'hypotension artérielle, ce qui veut dire qu'elle est caractérisée tout

d'abord par un abaissement plus ou moins considérable de la pression

vasculaire. Donc, lorsque nous voyons survenir rapidement, ou même
lentement, des accidents caractérisés par une dépression énorme des

forces, par l'affaiblissement extrême et la précipitation des battements

du cœur qui prennent le rythme fœtal, par la cyanose ou la pâleur livide

de la face, par des congestions viscérales, par le refroidissement des

extrémités coïncidant souvent avec une température centrale très élevée

(collapsus alcjide ou hijperpfjréliqiie), dites-vous bien que l'indication

thérapeutique consiste à augmenter l'énergie défaillante des contractions

cardiaques, et surtout à relever la tension artérielle abaissée.

Chez notre malade, atteinte de tuberculose au troisième degré, le cœur

était sans doute petit et atrophié, comme cela existe chez tous les phti-

siques. Mais il avait été atteint subitement d'impuissance contractile ; la

tension artérielle était tombée à son minimum, et c'est pour ces raisons
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que nous avons prescrit six à huit injections de caféine (renfermant

40 centigrammes de caféine par injection), et autant d'injections d'ergo-

tine et d'éiher. Cette médication a été continuée pendant plusieurs jours,

parce que la malade a présenté encore quelques crises cmbryocardiques,

et aujourd'hui, si celte femme doit succomber dans un bref délai à son

affection pulmonaire, elle a été certainement délivrée d'un péril qui

menaçait ses jours d'un moment à l'autre.

Qu'avons-nous fait en pareille circonstance ? Nous avons institué

une médication patliogénique. Nous avons observé un syndrome, nous

en avons découvert le mécanisme; nous en avons étudié la physiologie,

le mode de production. Nous avons dit : le danger est au cœur, il faut

donc le conjurer par l'administration de la caféine qui est un excitant

musculaire et qui agit directement sur le myocarde; mais le danger est

aussi aux vaisseaux, il faut le combattre par l'ergot de seigle qui, avec

la caféine, relève la tension artérielle abaissée et augmente la contrac-

lihté vasculaire amoindrie; le danger est encore dans cet état de dépres-

sion profonde de tout l'organisme, et nous l'avons écarté par l'emploi

répété d'injections d'éiher.

Par cet exemple, je vous ai démontré qu'en fixant la pathogénie du

collapsus dans les diverses maladies, en laltribuant à sa vraie et prin-

cipale cause, à l'abaissement considérable de la tension artérielle,' on

parvient à triompher d'accidents redoutables et promplcment mortels.

Dans les affections cardiaques, les modifications de la tension artérielle

jouent un si grand rôle, que j'ai pu d'après elles établir ma grande clas-

sification des cardiopathies organiques en cardiopathies valvalaires el

artérielles : les premières caractérisées par leur tendance continuelle et

progressive à l'abaissement de la tension artérielle, et vous savez que

i'asystolie est produite par l'augmentation de la tension veineuse et la

diminution de la pression artérielle; les secondes caractérisées, surtout

au début, par une tendance contraire à l'hypertension. Ces faits, que

j'étudie sans relâche depuis dix ans, sont maintenant bien connus.

Mais, ce qui l'est moins, c'est l'état de la tension artérielle dans une

maladie nouvellement décrite, la tacln/cardie paroxystique. Vous con-

naissez cette singulière affection, probablement d'origine bulbaire, carac-

térisée par des crises de tachycardie extrême pouvant porter le chiffre

des pulsations jusqu'à 2.50 el même 300 par minute. Pendant ces

accès, on observe souvent des phénomènes de cyanose, de dilatation

aiguë du cœur, des battements cmbryocardiques, et si la mort est sou-

vent subite, elle peut encore survenir au milieu des phénomènes les
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plus accentués de collapsus cardiaque. Or, j'ai pu établir le traitement

rationnel de celte maladie en démontrant que « rabaissement de la ten-

sion artérielle constitue l'un des principaux dangers de cette maladie' ».

Mon collègue, Debove, m'a suivi dans cette voie en regardant, après

moi, cette hypotension artérielle comme l'un des éléments constitutifs

des accès tachycardiques. Du reste, ces deux symptômes — tachycardie

et abaissement de la tension artérielle — marchent souvent ensemblo

et sont presque toujours connexes. Lorsque Haies produisait expéri-

mentalement une abondante hémorrhagie sur un cheval, il constatait

une accélération de plus du double des pulsations et, en mèrae temps,

un décroissement graduel de la pression sanguine dans les vaisseaux.

Marey qui reproduisit ces expériences a également remarqué l'augmen-

tation de la fréquence du pouls co'incidant exactement avec l'abaissement

de la tension artérielle. Lorsque, dit-il, celte pression fut réduite de

15 centimètres à 5 1/2 centimètres de mercure, le pouls atleignil

loO par minute.

Dans la tachycardie paroxystique, on peut observer deux espèces

à'albuminuries : l'une transitoire, peu abondante, d'origine bulbaire que

j'ai observée, souvent en même temps qu'une glycosurie de même nature

au début même des accès; l'autre plus durable, plus abondanle, liée à

un étal congestif du rein produit par les troubles de la circulation et par

l'abaissement extrême de la tension artérielle.

Dans la morphinomanie, il existe également deux sortes d'albuminu-

ries : l'une due à l'action de la morphine sur le centre bulbaire ; l'aulro

plus abondanle, pouvant devenir permanente et aboutir aune sorte de mal

de Brighl morphinique, comme j'eu ai cilé des exemples-. Elle est due

aux modifications plus ou moins profondes que l'usage répété et continu

de la morphine entretient dans la tension artérielle. Car il est démontré,

comme je le disais dès 1883, que la morphine « amène la dilatation

passive des artères et l'abaissement de la pression sanguine' ».

A ce sujet, il faut toujours vous rappeler que l'action médicamenteuse

sur la tension artérielle peut être très différente suivant les doses.

Tel agent augmente celle tension à dose thérapeutique ou modérée, et

l'abaisse à dose toxique ou exagérée. De ce nombre sont : la digitale,

' Revue générale de clinir/ue et de lliérapeiUique, juillet et aoùl 1S90. — Voir aussi la

tlifese de mon élève M. Vincent, sur les lac/ii/cardies (Paris, 1891).

' L'albuminurie des morphinomanes et l'action de la morpliine sur la tension artérielle

(Société médicale des hô/jilaux, 9 mai 1890).

' Des angines de poitrine (Reçue de médecine., 1883).
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ralcool, l'atropine, le chloral, la quinine. L'opium, dont je viens de vous

j)iirlcr, peut élever la tension au début, et dans certains cas d'intoxication

niorphinique aiguë, on peut croire aussi à une hypertension vasculaire si

l'on se base sur la force apparente du pouls. Ainsi, Marey raconte n'avoir

jamais senti un pouls plus violent que celui d'un malade succombant à

un empoisonnement par l'opium. Mais, ne vous y trompez pas : il y a une

différence très grande entre l'ampleur du pouls et sa force, et vous savez

qu'on observe souvent un pouls ample, mais dépressible, à la suite

d'hémorrhagies très abondantes. Un pouls fort est résistant au doigt, il

n'est pas facilement dépressible, il est en relation directe avec l'énergie

de la contraction ventriculaire et le resserrement des vaisseaux périphé-

riques ; un pouls ample se laisse facilement déprimer, il co'incide souvent

avec la faiblesse des systoles cardiaques, il est en relation directe avec

l'étal de la circulation artérielle, avec la perméabilité et la dilatation des

artérioles périphériques et du système capillaire.

Parmi les médicaments qui abaissent d'emblée la tension artérielle

et qu'il faut se garder d'employer dans tous les cas où celle-ci est

abaissée, il faut citer les nitriles (nitrite d'amyle, nitrites de sodium ou

de potassium, nitroglycérine, etc.), les iodures, et peut-être la pilocarpine.

Cette question de Faction médicamenteuse sur la tension artérielle est

très importante, et je me propose de la traiter un jour plus complète-

ment.
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LA TENSION ARTÉRIELLE DANS LES MALADIES (suite)

I. — Hypotension artérielle ki\).

Diagnostic de l'embryocardie. La tach\-cardie différente de Tembryocardie et des
palpitations. Accélération du pouls sans embryocardie. et enihryocardie sans
accélération extrême du pouls. Trois caractères cliniques de l'embryocardie :

1° accélération cardiaque; 2° similitude de timbre des deux bruits; 3" égalité des
deux silences.— Embryocardies fausses, complètes, incomplètes, transitoires, per-

manentes, à un seul temps. Caractères du pouls, symptômes viscéraux et périphé-
riques : stases sanguines, cyanose de la face et des membres, algidité, refroidisse-

ment des extrémités. Défaut de concordance entre le refroidissement périphérique
et l'élévation de la température centrale. Mort subite, rapide ou lente.

L'embryocardie, signe d'hypotension artérielle extrême. — Signes de l'hypoten-

sion artérielle modérée, sans embryocardie. — Mensuration de la tension artérielle,

sphygmomanométrie et principaux sphygmomanométres cliniques.

P.^THOGÉ.NiE du syndrome embryocardique ; afTaiblissement du cœur et abaissement
considérable de la tension artérielle. Frein nerveux et frein vasculaire du coeur.

Indications thkrapeutiques : Fortifier le cœur, élever la tension artérielle. Emploi de la

caféine, de l'ergot de seigle, du camphre, de la strychnine en injections hypoder-
miques. Inefficacité de la digitale.

Médications systématiques de la fièvre typhoïde. Opportunisme thérapeutique.

Dans la leçon précédente, je vous ai cité un certain nombre d'observa-

tions pour vous montrer que le syndrome embryocardique peut appa-

raître dans le cours ou à la fin de beaucoup d'affections diverses. Vous

en connaissez la valeur pronostique . il faut inaintenant étudier son

diagnostic, sa pathogénie et son traitement.

Le DIAGNOSTIC et la description de ce syndrome doivent nous arrêter, en

raison de son importance pronostique.

À. Tétai normal, le premier bruit du cœur est sourd, prolongé, profond ;

le second bruit est bref, clair, court, souvent éclatant, superficiel. Entre,
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les deux, existe le petit silence ; après le second bruit, le grand silence qui

est une sorte de pause du cœur. Lorsque les battements cardiaques sont

accélérés, lorsqu'il y a simplement tachycardie, la même diiïérence de

timbre et d'intensité des deux bruits se maintient le plus souvent, et dans

les cas d'accélération cardiaque, même extrême, les deux bruits sont

toujours distincts par le timbre, le grand silence diminue de durée dans

les mêmes proportions que le petit silence. La preuve que la tachycardie

diffère essentiellement de l'embryocardie, c'est que cette dernière peut

exister avec 120 pulsations, et la première se montrer sans embryocardie

avec 160 et 200 pulsations.

Dans le goitre exophtalmique, les crises de palpitations ou d'accéléra-

tion cardiaque élèvent souvent les pulsations jusqu'au nombre de 140 et

même 160. Vous n'en conclurez pas à l'existence de l'embryocardie, et

vous ne formulerez pas un pronostic grave, puisqu'il ne s'agit que d'une

tachycardie simple. Ne vous y trompez pas cependant ; car parfois, à la

dernière période de celte maladie, l'embryocardie peut apparaître avec

ses trois caractères, ce qui m'a permis deux fois d'annoncer la mort à

brève échéance.

Quels sont donc ces trois caractères de l'embryocardie ' ? Ce sont :

1° l'accélération des battements du cœur, ou tachycardie ;
2° la similitude

de timbre et d'intensité des deux bruits ;
3" l'égalisation en durée des

deux silences. Pour que ce syndrome existe réellement, la réunion de ces

trois phénomènes est indispensable. Lorsque l'un deux est absent, il

s'agit alors d'une fausse embryocardie. Mais gardez-vous de confondre

les mots : tachycardie et palpitations. Celles-ci correspondent à un phé-

nomène subjectif, elles sont en rapport avec l'énergie de la contraction

ventriculaire, et pour faire comprendre la différence clinique qui les

sépare, j'ai coutume de dire : on peut avoir de la tachycardie sans pal-

pitations, et des palpitations sans tachycardie.

Le syndrome embryocardique peut être transitoire, ce qui indique un

pronostic grave, et non toujours mortel ; il est permanent, persistant

sans modification apparente pendant plusieurs jours, ce qui permet de

formuler un pronostic presque toujours mortel. 11 peut être incomplet,

quand le grand silence, quoique très abrégé, reste plus long que le petit
;

ou il est complot, ce q\ii n'a pas besoin de définition. Dans quelques

cas e-\trêmcment graves, le premier bruit a complètement disparu, et l'on

n'entend plus que le seco^id bruit très atténué : c'est l'embryocardie à

lin temps. — Le pouls est ordinairement très fréquent, s'élevant jusqu'à

' Mon interne, II. Gillcl, a consacré sa llièse inaugurale à l'élude de l'embryocardie

^riiése de faris, 1888).
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140, 160 pulsations, et même davantage. Parfois cependant, il pa;'«^/ moins

fréquent, quoique les battements cardiaques soient très accélérés, ce qui

indique un cœur affaibli, au point qu'il est devenu incapable de faire

sentir ses contractions jusqu'à la périphérie du système circulatoire. Le

plus souvent, le pouls radial est faible, tremblotant, ondulant ; il présente

quelques irrégularités ou intermittences, puis il devient filiforme, insen-

sible et peut même disparaître.

On observe en même temps des phénomènes de stase sanguine dans

les viscères et à la périphérie : engouement pulmonaire, congestion

hépatique, albuminurie par hypérémie rénale, etc. Il s'agit là de con-

gestions passives que l'on remarque également du côté de la peau : face

cyanosée ou d'une pâleur cireuse ; extrémités livides, bleuâtres et

froides ; au niveau des articulations et sur le trajet des membres, sugil-

lations d'un rouge sombre et bleuâtre témoignant ainsi d'un profond

ralentissement dans la circulation périphérique. En même temps, la

température de l'aisselle s'abaisse, quoique la température centrale

puisse rester très élevée.

A une période plus avancée, on observe des irrégularités, des faux

pas du cœur, il existe un défaut de concordance entre l'accélération des

battements de ce dernier et Vapparente lenteur des pulsations radiales.

Puis, le second bruit diminue progressivement d'intensité jusqu'à dispa-

raître, comme peut également disparaître le premier bruit ; les urines,

rares d'abord, se suppriment ensuite, et le malade meurt, soit subi-

tement, soit rapidement au milieu de symptômes asphyxiques (collapsus

cardiaque rapide), soit lentement par une sorte de déchéance progressive

et continue de tout l'appareil cardio-vasculaire (collapsus cardiaque lent).

Le syndrome embryocardique se manifeste le plus souvent dans le

cours de la dothiénentérie ; mais il peut se montrer, quoique beaucoup

plus rarement, pendant la convalescence de cette maladie, comme je

vous en ai cité un exemple. Or, il suffit de vous rappeler les trois carac-

tères du pouls de la convalescence — lenteur, irrégularité et polycro-

tisme — pour vous démontrer les différences profondes qui le séparent

du pouls de l'embryocardie.

Après vous avoir décrit l'embryocardie et vous en avoir révélé la grave

valeur pronostique, je tiens à vous dire que ce syndrome est un accident

assez rare, et qu'il indique un abaissement extrême de l'artério-tension.

Il faut encore étudier les signes principaux à l'aide desquels vous

pourrez constater l'existence d'une hypotension artérielle modérée. Je

ne lerai que les signaler, car vous les connaissez déjà.
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Cette hypotension est caractérisée par les signes suivants : pouls faible,

mou et dépressible, le plus souvent très dicrote ; ou encore pouls à. la fois

ample et dépressible ; tendance à la tachycardie ; affaiblissement du pre-

mier bruit du cœur, diminution du second bruit diastolique de l'aorte à

droite du sternum, pouvant coïncider avec une accentuation du second

bruit de l'artère pulmonaire à gauche du même os (dans les cas où la

tension est surélevée dans la petite circulation) ; faiblesse du choc pré-

cordial ; tendance aux congestions veineuses, etc.

On a pensé, pendant longtemps, que les tracés spygmographiques

du pouls pouvaient renseigner exactement sur l'état de la tension arté-

rielle. Le plus souvent, il n'en est rien, et la sphygmographie ne donne

que des indications vagues et peu précises. Cependant, lorsque le tracé

du pouls présente une ligne d'ascension peu élevée et se rapprochant

de la verticale, avec une ligne de descente marquée par le ressaut du

dicrotisme, il indique déjà un état d'hypotention modérée. Quand celle-ci

est beaucoup plus accusée et qu'elle se traduit par l'embryocardie, le

tracé du pouls, sans être absolument caractéristique, présente un aspect

très reconnaissable, et le dicrotisme est tel qu'il paraît représenter sur

la [ligne d'inscription comme une seconde pulsation, un peu atténuée.

Voici, à ce sujet, trois tracés sphygmographiques :

Fig. I. — Tracé sphygmographiqne : Hypotension artérielle modérée.

l'ig. "2. — Hypotension artérielle avec embryocardie commen<;ante
(Convalescence de fièvre typhoïde.)

Fig. 3. — Hypotension arlérielle avec embryocardie conllrnice et quelques irrégularités

cardiaques. (Convalescence de lièvre lyplioïdc.,
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Ki^. 4. — llvpotension arlerielle extrême avec embryocardie et irrégularités cardiaques.

(Période ultime.)

La palpation du pouls avec le doigt et la sphygmographie peuvent bien

vous renseigner sur l'état de la tension artérielle, mais nullement sur

sa mesure. Pour cette dernière constatation, il faut faire usage d'appa-

reils particuliers auxquels on a donné le nom de sphygmomanomètres.

La sp/ii/;/>nonia?ioi)U'(rie, c'est-à-dire la mesure de la tension artérielle,

n'a été usitée pendant longtemps qu'en physiologie. C'est Haies, le pre-

mier, qui eut l'idée de mesurer la pression sanguine sur la carotide d'un

cheval. On connaît les manomètres de Faivre et de Poiseuille, l'hémo-

mètre de Magendie, les appareils de Marey, de Chauveau, de Ludwig, de

Setschenow, etc. Je n'ai pas à les exposer ici. puisqu'il s'agit d'appareils

de physiologie. Ceux que je veux décrire, au nombre de trois (appareils

de Basch et de Polain), peuvent être au contraire employés dans la cli-

nique journalière. Il en existe d'autres encore, ceux de Bloch, de Verdin,

de Waldenburg. Mais ce dernier est d'un emploi difficile, et il a été

abandonné.

1° Premier sp/ujf/înoinanomètre de Basch. — Ce sphygmomanoraètre

est abandonné depuis quelque temps par son auteur. 11 se compose d'un

manomètre à mercure, à deux branches (m), en communication au moyen

d'un tube en caoutchouc rempli d'eau.- avec la pelote (p) destinée à être

appliquée sur l'artère. En a, se trouve un tube en T communiquant avec

le manomètre par l'anneau b et par le caoutchouc c avec l'entonnoir

de verre (/, entonnoir que l'on peut séparer par un robinet, de l'appareil

rempli d'eau. (Voir figure li, à la page suivante.)

2° Second itphyrjmomanonèlrede Basch. — Cet appareil se compose d'un

manomètre métallique F communiquant à l'aide d'un tube en caoutchouc D

avec la pelote A. Cette pelote, ici, est représentée à l'état d'affaissement.

Pour se servir de l'appareil, il faut avoir introduit, au préalable, de

l'eau dans le tube D. Pour cela on ouvre un petit robinet E avec une clé

mobile G, et dès que l'eau a suffisamment distendu l'ampoule, on ferme

ce robinet. (Ce liquide une fois introduit peut y rester longtemps et l'on

n'a besoin d'en remettre que lorsque l'ampoule s'est de nouveau affaissée

IIENRI HUCIIARD. — MALADIES DU CŒLK. -
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et forme une surface concave au lieu d'une surface conveve.) La pelote

est renfermée dans une enveloppe métallique B, mobile à l'aide du

ressort C. Pour se servir de l'instrument, on prend la tige du petit tambour

mélalli(iue auquel est fixée la pelote, et on appuie sur elle jusqu'à ce que

le doigt fixé au-dessous de l'appareil, sur l'artère radiale, ne sente plus

de battements. Il faut se rappeler qu'avec cet appareil, la tension arté-

rielle normale est représentée par le chiffre de 11 à 16 pour la tension

radiale, et par celui de 9 à 12 pour la temporale. Basch recommande

Kiir.

plutôt l'exploration de cette dernière, parce qu'elle repose sur un plan

plus résistant, parce qu'elle est plus superficielle, et qu'elle est peu séparée

du doigt par les tissus environnants. (Voir figure G, à la page suivante.)

3" Spliyr/momanomctre de Potain. — 11 se compose d'une ampoule

en caoutchouc A, d'un tube de transmission B, d'un tube supplémen-

taire C avec son robinet, d'un manomètre E. J'y ai ajouté une poire en

caoutchouc D, (|ue l'on adapte sur l'ajustage C lorsqu'on veut se servir de

l'appareil, et qui est destinée à faire pénétrer l'air dans les deux tubes C

et B.

L'ampoule A est en caoutchouc ; la partie qui duil éire appliquée sur

l'artère est en caoutchouc plus mince et moins résistant.
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Avant de se servir de l'instrument, on insuffle de l'air dans les tubes B
et C au moyen de la poire en caoutchouc D que l'on presse entre les

mains après avoir au préalable ouvert le robinet du tube G. Quand, sous

l'influence de cette injection d'air, l'aiguille du manomètre est arrivée

à 4 ou o divisions du cadran, on ferme le robinet du tube G. Alors,

l'ampoule gonflée par l'air est sulfisamment résistante, et l'on peut

app]ii|uer le sphygmonianomètre sur l'artère radiale. Voici son mode
d'application : l'avant-bras est d'abord placé horizontalement et dans la

dcmi-pronation, avec la main pendante vers le bord cubital. Puis, on

applique l'ampoule .\, par sa partie mince, sur l'artère radiale, en ayant

Fin-, (i.

soin de l'appliquer dans le sens de son grand axe correspondant à la

direction du vaisseau. On place l'index de la main gauche sur la radiale

immédiatement au-dessous de l'ampoule, de façon à bien sentir les

pulsations de l'artère, et le médius au-dessous du doigt indicateur de

façon à effacer complètement l'artère et à empêcher la récurrence pal-

maire. Alors, les choses étant ainsi disposées, on peut commencer à

mesurer le degré de la tension artérielle. Pour cela, l'indicateur de la

main droite qui tenait l'ampoule sur l'artère appuie progressivement

sur cette ampoule, jusqu'à ce que le doigt indicateur gauche appuyé sur

la radiale ne sente plus les battements de l'artère. Le moment précis

de la disparition de ces battements est celui oîi l'on doit lire sur le

cadran du manomètre la mesure exacte de la tension. L'état normal est

mesuré par les cliiffres 16 et 18 ; au-dessous de ce chiffre, il y a de

l'hypotension artérielle; au-dessus, de l'hypertension. Voir ligure 7, à

la page suivante.)

l'ne des maladies qui présente parfois ime faiblesse très accusée de
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tension artérielle est la pcrrc li/pJtohle, et c'est ainsi qu'on a vu l'aiguille

du spliygmoinanoinètre descendre jirsqu'à 7 ou 8 divisions. Les maladies

qui s'accompagnent de la tension artérielle la plus élevée sont l'artério-

sclérose, la néphrite interstitielle, et c'est ainsi que j'ai pu parfois cons-

tater le chiffre de 28 à 30.

Quand on ne se sert plus de l'instrinnent, il est bon d'ouvrir le robi-

net du tube C, afin de faire sortir l'air de l'appareil, et de ne pas laisser

l'ampoule dans un état de distension continuelle, qui pourrait altérer

ou rompre le caoutchouc. Cette précaution est d'autant plus importante à

prendre, que cette ampoule constitue la partie la plus altérable de l'ap-

pareil.

Tous les sphygmomanomètres sont défectueux ; car ils ne donnent qu'une

mesure approximative de la tension artérielle. La compression de la pelote

ne s'exerce pas seulement sur le vaisseau, mais aussi par ses parties la-

térales, et les sphygmomanomètres ne permettent que de constater les

grands écarts de la pression artérielle. Je persiste à croire que, sans le

secours d'un appareil quelconque, il est permis, sinon de mesurer, au

moins de constater l'état de la tension artérielle, et je répète que le

elcnlissement diastoliquc de l'aorte est un signe qu'il faut toujours savoir
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rechercher cl trouver pour affirmer rexistence de l'hypertension arté-

rielle. L'affaiblissement du ton diaslolique de l'aorte est, au contraire,

un signe d'hypotension artérielle.

La Patuocicme de l'embryocardie doit nous arrêter un instant.

Bernheim, qui a insisté en 1882 sur une forme cardiaque de la fièvre

typhoïde, forme clinique bien décrite dans la thèse de son élève

Willaume en 1887, attribue certains accidents à l'action typhique sur le

nerf pneumogastrique et sur l'innervation cardiaque. D'après lui, ce

poison agit à la façon de la digitale et des acides biliaires qui ralentissent

le cœur par irritation de son centre nerveux modérateur. C'est même ce

qui expliquerait la lenteur relative du pouls dans la dothiénentérie.

Mais, de môme que la digitale à dose toxique détermine au contraire

l'accélération du pouls, de même aussi le poison typhique, à dose

exagérée, peut produire l'accélération paralytique du cœur.

Cette théorie paraîtrait presque confirmée par les résultats de la thé-

rapeutique, en raison môme des dangers ou de l'insuccès de la digitale

que j'ai souvent constatés dans cette forme cardiaque ; car alors le mé-

dicament agirait dans le sens même de la maladie. La chose est possible,

et vous avez vu dans le service un dothiénentérique chez lequel les

accidents ont semblé s'aggraver par l'emploi de la digitale.

Mais cette théorie exclusivement nerveuse n'est pas satisfaisante ; et

si les observations assez nombreuses sur lesquelles elle s'appuie notent

l'absence d'altération du myocarde, elles ne font aucune mention des

lésions artérielles de la fièvre typhoïde dont l'existence a été si souvent

démontrée. Mon interne, Weber, qui a examiné attentivement au mi-

croscope le myocarde du malade, sujet de la première observation, nous

a fait ainsi voir que, pour une faible lésion du myocarde, il y avait une

inflammation p?'o/'i9?ifl?p des artères cardiaques.

Voilà donc un danger signalé : il existe du côté du cœur, et cela non
seulement dans la fièvre typhoïde, mais aussi dans les pyrexies, notam-

ment dans la variole où les premiers, Desnos et moi, l'avons constaté,

il y a plus de vingt ans, dès l'année 1870.

Mais le damjer n'est pas seulement au cœur central, il est au cœur

fjéripliérique ; il est dans les vaisseaux, dans l'abaissement souvent

énorme de la tension artérielle.

Or, rappelez-vous que, de toutes les maladies, c'est la fièvre tj-phoïde

qui a la tendance la plus marquée à s'accompagner de la diminution de

la pression vasculaire. Celle-ci, mesurée à l'aide du sphygmomanomètre
de Potain, peut s'abaisser au chiffre de 14 centimètres de mercure, et
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même de 8 cl de 7 centimètres, surtout dans les formes adynamiques,

alors que chez l'homme sain la pression moyenne est représentée

par 16 à 18 centimètres. Depuis que je poursuis l'élude de la pression

artérielle dans les maladies, je vous ai démontré que, dans la plupart

des formes cardio-vasculiiires de la dothiénentérie, la tension artérielle

s'abaisse considérablement.

Pour vous démontrer que l'embryocardie est, à la fois, un symptôme

cardiaque et vasculaire, il suffit de vous rappeler ce que représentent

les deux bruits du cœur.

La force du premier dépend de la vigueur de la contraction syslo-

lique ; la force du second correspond à l'état de la tension artérielle.

D'où il résulte que l'aETaiblissement de ces deux bruits signifie : d'une

part, la diminution de l'énergie contractile du cœur; d'une autre part,

l'abaissement de la tension dans le système artériel. Vous arrivez donc

par la clinique à savoir que dans l'embryocardie, le fonctionnement du

cœur et des vaisseaux est troublé à la fois. L'anatomie pathologique

vous en fournit la démonstration éclatante, puisqu'elle vous permet de

constater les lésions du myocarde et celles d'une artérite plus ou moins

généralisée.

Mais, tout cela ne vous explique par encore la production du rythme

fœtal des bruits du cœur. Voici l'interprétation que j'en donne :

Si Ton admet pour le cœur un nerf frénateur (frein nerveux), on n'a

pas assez dit qu'il existe aussi pour cet organe, à la périphérie du sys-

tème circulatoire, un autre frein (frein vasculaire), représenté par la

contractilité artérielle. Celle-ci vient-elle à diminuer, ou même à presque

disparaître par le fait de la maladie ? Le cœur alors, suivant une loi de

Marey, se contracte d'autant plus vite que les résistances périphériques

sont moindres ; livré à lui-même, il bat à la dérive, ses contractions

s'affaiblissent, se rapprochent et se précipitent, et les symptômes d'as-

phyxie ou de cyanose se produisent avec d'autant plus de facilité que le

moteur central a une fibre plus molle et plus altérée.

Les INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES du syndrômc embryocardique résultent

de l'interprétation pathogénique que je vous en ai donnée.

Le danger est au cœur, vous ai-je dit ; on doit donc le conjurer par

l'administration de la caféine. Mais il est aussi aux vaisseaux, el

il faut le combattre par l'ergot de seigle, qui relève la tension artérielle

abaissée, et augmente la contractilité des vaisseaux amoindrie. A lui seul,

l'ergot de seigle ne suffit pas, quoiqu'on ait voulu l'élever parfois au

rang de médicament cardiaque ; il n'agit qu'indirectement sur le cœur,



LA TENSION VRTÉRIELLE DANS LES MALADIES (HYPOTENSION) 23

en fortifiant les vaisseaux, dont l'afTaiblisseraent joue parfois un si grand

rôle dans la production de quelques symptômes cardiaques.

Vous devez, de préférence, employer la caféine et l'ergotine en injec-

tions sous-cutanées, dans une maladie où l'absorption de l'intestin, en

raison de ses profondes lésions, doit être forcément réduite, comme
le démontrent les doses de 3 à 5 grammes de sulfate de quinine qu'on

a pu impunément prescrire.

Si les injections d'ergotine et de caféine ne suffisent pas, joignez-y

celles d'éther, ou encore celles de camphre, qui ont également pour

résultat de combattre victorieusement les accidents de collapsus, et pour

avantage de n'être douées d'aucune action toxique. Voici les deux for-

mules que j'emploie :

l' Huile d'olive pure, stérilisée 100 grammes
Camphre 10 —

Injecter 2 à 4- seringues de Pravaz par jour.

2° Huile d'olive pure, stérilisée 100 grammes
Camphre 25 —

Injecter 1 à 2 seringues de Pravaz par jour.

Dans certains cas, on peut encore, comme le l'ai proposé pour la grippe

infectieuse adynamique, recourir aux injections de strychnine d'après

cette formule :

Eau distillée 10 grammes
Sulfate de strychnine 1 centigramme

Injecter 2 à 4 seringues de Pravaz par jour.

Voici plusieurs formules pour les injections d'ergotine :

V Ergotine Bonjean ^ 2 grammes
Eau distillée / - i^,
,,, . .

' aa 10 —
Glycerme pure \

Injecter 1 à 2 seringues de Pravaz.

2" Solution d'ergotine Yvon 10 grammes

Injecter plusieurs seringues par jour.

3° Ergotinine de Tanret 0.01 centigramme

Acide lactique 0,02 ' —
Eau distillée de laurier-cerise 10 grammes.

Un centimètre cube de cette solution représente un milligramme d'ergotinine.

Injecter 1/2 quart ou un quart de seringue chaque fois.

Voici les deux: formules auxquelles j'ai le plus souvent recours pour

les injections de caféine :
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1" Benzoate de soude 3 gr.

Caféine 2—50
Eau distillée t)

—
Faites la solution à chaud. Chaque seringue de Pravaz renferme 0.2o cent, de

caféine. Injecter 6 à 10 seringues par jour.

2" Salicylate de soude 3 gr. 10.

Caféine 4 —
Eau distillée G —

Faites la solution à chaud. Cliaque seringue de Pravaz renferme 0.40 cent, de

caféine. Injecter 4 à G seringues par jour. — Toutes ces injections (de camphre, de

caféine, ou d'éther) doivent être pratiquées très profoncUmeiil dans Thypoderme, et

même jusque dans le tissu musculaire, pour les rendre moins douloureuses.

Je, ne vous parle pas de l'emploi de la digitale pour relever la conlrac-

tilité cardiaque. Vous savez que ce médicament s'est montré, non

seulement inefficace, mais nuisible dans l'embryocardie. Bernheim croit

l'expliquer par une action parallèle de la digitale et du poison typhique

sur le nerf pneumogastrique. Selon moi, le remède est souvent nuisible

comme il l'est dans tous les faits de dégénérescence avancée de la fibre

cardiaque. D'un autre côté, en supposant même qu'elle n'ait que des

effets favorables, la digitale ne doit pas être employée, parce que son

action est tardive contre une complication redoutable qui réclame rapi-

dement une thérapeutique d'urgence.

Voici deux exemples qui vous montreront les bienfaits de la médi-

cation par la caféine et Fergotine :

Une jeune fille de dix-huit ans, entrée à l'hôpital le 8 mars 1887, dut

certainement sa guérison à l'emploi de cette médication. Les pulsations

étaient très fréquentes, elles étaient même devenues incomptables (IGO à

1 80) ; les bruits du cœur faibles, séparés par des intervalles égaux,

avaient affecté à plusieurs reprises le rythme fœtal ; la face, les mains et

les extrémités couvertes de teintes cyaniques devenaient froides par

moments, et la malade était menacée à chaque instant de succomber

aux progrès incessants de l'asphyxie ou d'un état syncopal qui se repro-

duisait tous les jours. Chaque injection de caféine et d'ergotine remon-

tait son pouls et fortifiait son cœur, et après deux mois de maladie

marquée par des alternatives fréquentes d'aggravation et d'amélioration,

la malade sortait de l'hôpital définitivement guérie.

Démange (de Nancy) a publié une observation très concluante en faveur

de la médication par l'ergot de seigle'. II mentionne une fois, sans s'y

arrêter davantage, le caractère des bruits du cœur dont « le rvthmc seJ-O""»

Démange {Revue de médecine, 1885 .
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rapproche du rythme fœtal ». Il s'agissait d'une jeune fille de onze ans,

atteinte d'une fièvre typhoïde grave à forme ataxique, qui fut prise de

syncopes répétées et chez laquelle le pouls petit et dépressible oscillait

entre 140 et loO. Les extrémités étaient froides et cyanosées, les bruits

du cœur très faibles et précipités, la respiration prenait parfois le rythme

de Cheyne-Stokes, et la mort était imminente. Sous l'influence de trois

injections de 1 gramme d'ergotine (associées à des injections d'éther et à

la digitale), le pouls, qui était, dix minutes auparavant, imperceptible

et filiforme, se releva, les syncopes ne se reproduisirent plus, les phéno-

mènes ataxiques disparurent, et la malade finit par guérir, contre toute

attente.

La médication argotique dans la dothiénentérie a été indiquée autre-

fois par Parola en J846, et dix ans plus tard par Billard. Mais l'honneur

en revient presque entièrement à Duboué qui, envisageant « la fièvre

typhoïde comme une asphyxie lente due principalement à l'impuissance

plus ou moins prolongée des muscles cardio-vasculaires », institua la

médication par l'ergot de seigle à la dose de 1 à 3 grammes de poudre

par jour. Là où je ne partage pas son avis, c'est quand il dit que le

médicament convient, non seulement à toutes les périodes, mais même
à toutes les formes de la maladie, « qu'il s'agisse des formes ataxique,

adynamique, cérébrale, pectorale, hémorrhagique, algide, spinale même,
c'est-à-dire convulsivante ». La raison en est bien simple d'après lui :

c'est parce que le processus morbide est toujours le même dans toutes

ces formes, | comme il est le même dans la syphilis ou les fièvres

palustres, où les mêmes agents médicamenteux sont utiles au même
degré, malgré les formes si variées que peuvent revêtir ces maladies '.

C'est supprimer du même coup toutes les indications thérapeutiques

dans la fièvre typhoïde, ou plutôt c'est n'en connaître qu'une. seule : celle

qui s'adresse à la diminution de la contraclilité vasculaire et cardiaque.

Adopter à la lettre de telles conclusions, ce serait se montrer aussi

exclusif que les Brandistes, qui ne voient qu'un danger, l'hyperthermie,

ou qu'une indication, le refroidissement du malade ; aussi exclusif encore

que les médecins disposés à ne considérer dans la dothiénentérie qu'un

bout d'intestin malade, et qu'une grande indication thérapeutique, l'an-

tisepsie intestinale; aussi exclusif toujours que certains thérapeutes pour

lesquels il n'existe qu'un seul médicament de la fièvre typho'ide, le

sulfate de quinine.

' Voir le résumé du • traitemenl de la fièvre typhoïde par l'erfrot de seigle », par Dubol'é
IHevue générale de clinique et de thérapeutique, 1888, pages 506 et 520).
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Nous voilà dans un grand embarras, et comme la phtisie pulmonaire

ou la diphtérie, la fièvre typhoïde n'a plus de médication, parce qu'elle

en a trop. Sans doute, toutes ces méthodes de traitement s'appuient sur

de très belles statistiques au nom desquelles Broussais raisonnait et

agissait autrefois ; et, chose au moins surprenante, parties de principes

différents, elles aboutissent aux mômes résultats, aux mêmes succès

extraordinaires, elles arrivent toutes à abaisser à 6 ou 8 p. iOO le taux

de la mortalité. Elles seraient toutes excellentes, ce qui ne doit pas

contribuer à faire cesser nos hésitations et notre embarras.

A ce sujet, voici ce qu'il faut dire :

Oui, les bains froids répétés, suivant la méthode de Brand, comptent

de grands succès; qui oserait le nier? J'estime même qu'ils agissent

souvent en prévenant ou en combattant la diminution de la tension

artérielle. Oui encore, l'antisepsie intestinale produit parfois des effets

remarquables, et le sulfate de quinine possède une action spéciale sur

la fièvre et le processus dothiénentériques. .le crois avec Duboué, que

l'emploi de l'ergot de seigle, auquel je joins celui de la caféine, peut

abaisser notablement la mortalité dans des cas bien déterminés, dans

certaines formes cardio-vasculaires. Je vous l'ai démontré pour cette

variété si grave de la maladie où l'abaissement extrême de la tension

artérielle associé à l'affaiblissement du cœur détermine, avec l'accéléra-

tion du pouls, la production de Vemhryocardie.

Mais on ne saurait trop s'élever contre les médications systématiques

et contre leur prétention de s'affranchir de la loi immuable des indications

thérapeutiques. En un mot, il est bon d'être éclectique. Ici, les bains

froids contre l'hyperthermie et les accidents nerveux ; là, l'antisepsie de

l'intestin, lorsque prédominent les accidents secondaires de la septicémie

intestinale ; d'autres fois, la caféine et l'ergotine contre les symptômes

relevant de la faiblesse du cœur et de l'abaissement de la tension artérielle.

Ainsi l'on soigne des typlioïdiques , et non une fièvre typhoïde.

Et ce que je dis de la dothiénentérie, on peut le répéter pour toutes les

autres maladies que j'ai passées en revue en vous montrant cette nouvelle

source d'indications thérapeutiques tirées de l'état de la pression vas-

culaire.

En résumé, je reviens à la définition que j'ai donnée naguère de l'in-

dication thérapeutique, la notion de l'opportunité médicamenteuse, pour

terminer par ces mots, qui peuvent servir de profession de foi et de

conclusion à cette leçon :

En thérapeutique, il faut rire opportunis:e.



TROISIEME LEHON

LA TENSION ARTÉRIELLE DANS LES MALADIES suite)

II. — L'hypertension artérielle.

Causes piiysiologio['es. — Définition de la tension artérielle. Trois éléments de pro-

duction lie la tension artérielle : masse sanguine, impulsion cardiaque, tonus vas-

culaire. Importance prépondérante du dernier facteur, du tonus vasculaire; preuves

physiologiques et cliniques.

Hypertension artérielle par vaso-constriction et vaso-dilatation active, .^rtério-

scléreux blancs et rouges; arlério-sclérose par vaso-constriction, et artério-sclérose

par vaso-dilatation. Observations cliniques à l'appui.

Principales variations ptiysiologiques de la tension artérielle.

P.\THOGÉNiE de l'hypertension artérielle dans les maladies : rôle du cœur, du sang,

des vaisseaux.

C.\usES PATHOLOGIQUES de l'hypcrtension artérielle : goutte, arthrilis, alcoolisme,

saturnisme, tabagisme, abus des boissons, hérédité, puberté, ménopause, gros-

sesse, état sénile, émotions, alimentation cornée et toxines alimentaires. — Filia-

tion des accidents aboutissant à Tartério-sclérose : adultération sanguine, hyperten-

sion artérielle par vaso-constriction ou vaso-dilatation, lésions cardio-vasculaires.

Preuves expérimentales.

Dans les leçons précédentes, je vous ai montré les dangers de

l'hypotension artérielle. Je veux maintenant vous révéler ceux du

phénomène contraire, de l'hypertension. Mais, avant d'aborder ce

sujet, il est utile de résumer quelques principes de physiologie.

Je vous répète que la tension artérielle doit être définie : la pression

e.\ercée par la masse sanguine contre les parois vasculaires, ; elle est

mesurée parla force avec laquelle le sang s'échapperait hors du vaisseau '.

Par conséquent, au point de vue physiologique, la meilleure manière

d'évaluer celte pression et cette force consiste à introduire un tube

' Pour Marey. u la tension artérielle n'est, en delinitive, que la force déployée par U-

cœur, force mise en réserve dans l'aorte et les grosses artères, puis régularisée par

l'élasticité de ces vaisseaux >i.
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iiianomctrique dans le vaisseau d'un animal ; c'est là le principe de la

plupart des sphygmomanomètres employés par les physiologistes. En cli-

nique, les sphygmomanomètres indiquent d'une façon indirecte l'état de

la tension vasculaire d'après l'évaluation de la contre-pression exercée

sur le vaisseau et nécessaire pour en faire disparaître les battements.

Trois éléments entrent en jeu pour produire la tension artérielle :

1° La masse sanguine ;

2" L'impulsion cardiaque
;

l{° La tonicité des artères, effet immédiat de l'élasticité et de la

contraclilité artérielles'.

Cette dernière propriété est très importante, comme nous le verrons

plus loin, et c'est en s'appuyant sur elle qu'au siècle dernier, Sénac

regardait les artères comme « de vrais cœurs sous une autre forme »,

que Hunter et Henle ont admis, même pour la circulation normale, un

état permanent de contraction de ces vaisseaux; c'est ce que l'on appelle

le tonus vasculaire.

1° Une expérience physiologique bien connue démontre la réalité de

la première cause, du volume de la masse sanguine : c'est celle de Pour-

four du Petit, reproduite par Cl. Bernard. Après la section du grand

sympathique au cou, notre célèbre physiologiste a constaté que la pres-

sion sanguine augmente dans les artères correspondantes. Sans doute,

comme Yulpian le fait remarquer, on comprendrait mieux une diminu-

tion de tension, puisque cette section abolit le tonus vasculaire, dilate

les artérioles et facilite le cours du sang. Mais celui-ci circule en plus

grande abondance, et l'augmentation de l'afflux sanguin élève la tension

des vaisseaux malgré leur dilatation.

A ce point de vue, la clinique confirme les données de la physiologie.

Pendant la grossesse, la pléthore vasculaire aboutit du côté du cœur à

l'hypertrophie gravide signalée depuis longtemps par Larcher, et du

côté des reins à l'albuminurie avec toutes ses conséquences.

2° L'augmentation de la tension artérielle par le fait de l'impulsion

cardiaque est démontrée physiologiquement par l'excitation des nerfs

accélérateurs du cœur et par l'importance du débit ventriculaire. En effet,

le ventricule, lançant à chaque contraction 180 à 200 grammes de sang

dans le système artériel, exerce sur la masse sanguine une sorte de

percussion se traduisant par le pouls. La pression du sang dans un

' Lorain a dit judicieusement que • la tension artérielle résulte de la réplélion des
artères, accrue de l'impulsion du cœur, et aidée ou desservie par la résistance des
capillaires ».

1
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point quelconque de l'appareil circulatoire est donc en raison de la dis-

tance à laquelle ce point est placé du sommet ventriculaire et du sommet
auriculaire du double cône circulatoire : au niveau du sommet ventricu-

laire, c'est-à-dire dans l'aorte, la pression est à son maxinmm (1/4 ou

23 p. 100 d'atmosphère); au sommet auriculaire, c'est-à-dire dans les

veines caves, elle peut être regardée comme à peu près égale à ou

1/100 d'atmosphère (E. Kûss).

En clinique, l'hypertension artérielle due surtout à l'augmentation de

l'impulsion ventriculaire est réalisée dans les hypertrophies cardiaques

de la croissance et à la période d'hypersyslolie des cardiopathies.

3° L'élévation de la tension artérielle par le fait de l'augmentation du

tonus vasculaire et des résistances situées à la périphérie du système

circulatoire, a été démontrée expérimentalement par la ligature de

l'aorte, et l'augmentation de ces résistances périphériques est produite

par l'excitalion des nerfs vaso-constricteurs et des centres vaso-moteurs.

Or, ceux-ci n'existent pas seulement dans la moelle allongée, comme
autrefois Nasse, Scliiff et Owjawnikow le pensaient; ils sont répartis

inégalement sur tout le trajet des centres nerveux, dans les pédoncules

cérébraux , les couches optiques , l'écorce encéphalique , les parties

supérieures de la moelle et les centres ganglionnaires du système sym-

pathique.

En clinique, la répartition des centres vaso-moteurs sur une si grande

étendue du système nerveux, leur facile excitabilité, leurs fréquentes et

presque incessantes excitations expliquent les énormes et faciles oscilla-

tions de la tension artérielle. La chnique peut encore réaliser l'expérience

de la ligature de l'aorte par la présence de tumeurs plus ou moins

volumineuses comprimant ce gros vaisseau.

Des trois facteurs qui président à l'état de la tension artérielle, le plus

important est certainement la résistance opposée par les petits vaisseaux,

et celle-ci varie suivant leur état de resserrement ou de dilatation.

A ce sujet, je ne saurais mieux faire que de vous reproduire le passage

suivant de Vulpian :

» Le volume des ondées sanguines lancées par le ventriclile gauche

peut varier ; la réaction des parois artérielles, du moins de celles qui

contiennent des éléments musculaires, peut offrir une énergie plus ou

moins grande, et ces variations peuvent évidemment avoir une action

plus ou moins considérable sur la pression sanguine intra-artérielle
;

mais le facteur le plus important est, sans contredit, la résistance oppo-

sée par les petits vaisseaux au cours du sang dans les artères, et cette
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résistance varie nécessairement suivant que les artérioles sont resserrées

ou dilatées. Comme l'étal de leur calibre dépend essentiellement du

degré d'activité de l'appareil vaso-moteur, on conçoit combien est grande

l'influence de cet appareil sur la pression sanguine intra-artérielle. »

Du reste, en réfléchissant aux résultats produits par les ligatures ou

compressions expérimentales de l'aorte, on peut émettre cet axiome :

Toutes choses égales d'ailleurs, et la masse sanguine ainsi que l'impul-

sion cardiaque restant normales, la seyle augmentation des résistances

périphériques est capable d'élever la pression vasculairc. Bien plus, ces

résistances périphériques agissent sur le moteur circulatoire central,

dont elles renforcent la puissance systolique, et aussi sur la masse

sanguine dont elles augmentent le volume dans la partie située au-des-

sus de l'obstacle. Par conséquent, l'intervention de ce seul facteur

— l'augmentation des résistances circulatoires périphériques — met en

jeu les deux autres, et c'est ainsi que la plus grande part, dans la pro-

duction de l'hypertension vasculaire, revient le plus souvent à l'état

de la circulation artérielle.

Mais, dans les conditions physiologiques, la pression moyenne des

artères se maintient sensiblement constante et presque invariable,

malgré les influences diverses qui semblent devoir la modifier, telles

que le travail de la digestion, les émotions, les changements de tempé-

rature, etc. C'est un point sur lequel Wertheimer (de Lille) a judi-

cieusement insisté, en s'appuyant sur ses expériences personnelles et

sur celles de Schûller, d'istamanoff, de Vulpian', etc. Cette invariabilité

de la pression vasculairc tient à une sorte de « balancement entre la

circulation périphérique et la circulation centrale * n en vertu de

laquelle les vaisseaux des viscères se dilatent quand ceux de la périphé-

rie se contractent, et réciproquement. Ainsi, Schiiller a vu la dilatation

des vaisseaux de la pie-mère suivre l'application de compresses froides

sur le ventre d'un lapin, et leur resserrement succéder au contraire à

l'application de compresses chaudes. Dans le même ordre d'idées, Ista-

nianoff observant un enfant de douze ans atteint de perte de substance

du crâne, a remarqué que dçs manuluves très froids s'accompagnaient

d'une augmentation de volume de cerveau. Dans l'empoisonnement par

la nicotine. Colas et Wertheimer ont noté cette opposition entre la

circulation périphérique et la circulation centrale. Lorsqu'on injecte cette

substance à la dose de ;> à 10 milligrammes dans la veine d'un animal,

on \oit d'abord la pression vasculaire s'élever du double. A ce moment,

' SfiHii.i.F.n (DgMfxcA. Ardi. f. Id. mcd., 18"i). — Istamanoff (.4i'e/i. de /'/!ii(/iT, 1886). —
Vri.i'iAN {Levons sur l'appareil vasu-inotcur, t. 1").

- WicuTiiKiMKii (liull. méil. du Nord, 1891).
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les muqueuses de la bouche, des lèvres, de la langue, et la face

deviennent le siège d'une congestion très vive, tandis que les organes

abdominaux, tels que la rate et le rein, diminuent beaucoup de volume

par suite du rétrécissement de leurs petits vaisseaux. Dans la seconde

phase de l'empoisonnement, la chute de la pression artérielle coïncide

avec une augmentation de volume des viscères due à la vaso-dilatation

et avec la pâleur de la face par vaso-constriction.

J'ai dit que la résistance opposée par le tonus vasculaire , varie

suivant l'état de resserrement ou de dilatation des artérioles. Encore

faut-il s'entendre sur cette dilatation. Le plus ordinairement — abstrac-

tion faite de la masse sanguine — lorsque celle dilatation passive résulte

de la paralysie expérimentale ou clinique des vaso-constricteurs, il y a

tendance à Vlnjpotemion artérielle. Mais les nerfs vaso-dilatateurs,

découverts par Cl. Bernard, exercent aussi leur action en clinique

comme en physiologie, leur excitation déterminant la vaso-dilatation

active aboutit à Yhypertension artérielle.

Celle-ci se produit donc par un double mécanisme, et il en existe

deux espèces :

1° L'hypertension artérielle par vaso-constriction ;

2" L'hypertension artérielle par vaso-dilalalion active.

Ce ne sont pas là de simples hypothèses. En effet, si l'intoxicalion

tabagique détermine, d'après Cl. Bernard, un état plus ou moins accusé

de vaso-constriction , que mes expériences ont en partie confirmé ',

elle a aussi une tendance à s'accompagner d'une vaso-dilatation active

ou hypertension, comme l'a dernièrement démontré Colas (de Lille), en

s'inspirant de mes recherches sur les angines de poitrine tabagiques^

En clinique , ce fait expérimental se confirme : à côté des taba-

giques aux téguments pâles par vaso-constriction, on voit d'autres taba-

giques à la face rouge et congestive par vaso-dilatation.

Pour l'artério-sclérose généralisée, la clinique démontre encore la

double palhogénie de l'hypertension artérielle. Prenons pour exemple

une des localisations fréquentes de l'artério-sclérose, une insuffisance

aorlique d'origine artérielle. Rien de plus variable que l'aspect exté-

rieur de deux malades atteints de cette même affection : les 'uns ont la

face pâle, anémique, avec tendance aux vertiges, aux syncopes, aux

lipothymies d'origine ischémique, avec des battements modérés des

artères cervicales ; les autres ont la figure rouge, animée; les artères,

' Voir, plus loin, les lirons sur VAngine de poitrine labagique.

'- Revue fjcnémle de Clinique et de Thcrapeulique, noùl 1891, el Archices de pliysiolof/ic:

1891 (Travail de Coi..\s cl Wlrtiieimer'i.
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1res dilatées, battent avec violence ; les vertiges moins fréquents sont

de nature congestive, et du reste, on voit chez ces malades se mani-

fester des fluxions actives du poumon, du cerveau, etc., fluxions dont

on n'avait pas, jusqu'à ce jour, compris l'interprétation pathogéniquc.

Les premiers malades sont des aortitjues à vaso-conslriclion ; les seconds

sont des aortiques à vaso-dilatation. Tous deux, par un procédé physio-

logique différent, ont de l'hypertension artérielle.

De même, il y a des artério-scléreux blancs à l'aspect anémique, chez

lesquels la vaso-constriction prédomine', chez lesquels les ischémies vis-

cérales sont très accentuées, qui présentent du côté des différents

organes des insuffisances de fonctionnement par insuffisance d'irrigation

sanguine : ils ont des vertiges anémiques, des aphasies transitoires, des

accidents causés par la thrombose cérébrale ; ils ont de l'angine de poi-

trine par ischémie du myocarde. Chez ces malades, l'hypertension arté-

rielle est en danger ; mais, au point de vue thérapeutique, il ne faut pas

oublier qu'elle procède de la vaso-constriction.

Il y a des artério-scléreux rouges à l'aspect congeslif, chez lesquels la

vaso-dilatation prédomine, chez lesquels on constate surtout des conges-

tions viscérales au cerveau, aux poumons, aux reins, au foie, etc. Ils
.

ont rarement des accidents angineux et ils présentent une albuminurie

le plus souvent abondante, parce qu'ils ont de la néphrite mixte, tandis

que chez les premiers, l'albuminurie dépendant d'une néphrite intersti-

tielle est à peine appréciable.

Dernièrement, je voyais un malade atteint, depuis deux ans, d'une

artério-sclérose généralisée à laquelle il a fini par succomber à cinquante

ans sous l'influence d'accidents congestifs ou hémorragiques multiples et

variés. Dans sa jeunesse, à l'âge de vingt-deux ans, il avait eu des hémop-

lysies très abondantes qui n'avaient laissé aucune trace. Celles-ci, dues à

l'hypertension artérielle, étaient sans doute d'origine arthritique, comme
je l'ai établi dès 1882 '

; ou encore, elles pouvaient être considérées comme
des phénomènes précurseurs, à longue échéance, de l'artério-sclérose,

ainsi que l'a démontré récemment Duclos (de Tours) -. Bientôt, appa-

rurent quelques troubles cardiaques caractérisés par des palpitations et

des accès d'arythmie, une albuminurie abondante dont les fluctuations

se mesuraient aux poussées congestives fréquentes du côté des reins ;

il eut encore des hémorragies rétiniennes, puis deux attaques d'hémi-

plégie successives dues à des hémorragies cérébrales, et succomba enfin

' Confrestions pulmonaires et licmoptysies l liritifjues {Coixjfès pour l'avancement des

sciences. Itouen, ISSij-

' Dlt.lûs. Revue ijénerale de clinù/ue cl de lltérapeutique, 1890.
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à des accidents comateux. Chez ce malade, j'avais pu constater, dès le

début de l'atTection, l'existence de l'hypertension artérielle. Celle-ci cons-

tituait un danger, mais elle était d'une autre nature que celle des artério-

scléreux à vaso-constriction, et, au point de vue thérapeutique, il ne

fallait pas oublier que celte hypertension était l'œuvre de la vaso-dila-

tation active.

Donc, au point de vue pathogénique, il y a deux sortes d'hyperten-

sions artérielles, comme il y a deux sortes d'artério-scléroses. Les unes

sont angio-constrictives, les autres sont angio-dilatatrices. Au point de

v-ue thérapeutique, cette distinction, à la fois physiologique et clinique,

n'est pas sans importance.

Avant d'étudier avec vous les causes pathologiques de l'hypertension

artérielle, il est utile de vous montrer dans le tableau suivant ses prin-

cipales variations physiologiques :

TENi-IÛ.X ARTERIELLE ACGME.NTEE

Pendant la systole cardiaque.

Par la compression d'une artère, au-

dessus d'elle.

Pendant l'expiration dans la respiration

à type thoracique Marey).

Pendant l'inspiration dans la respiration

à type abdominal (.Marey).

Par excitation du nerf sciatique. et par

sensations douloureuses, ou impres-

sions émotionnelles fortes.

Par les efTorts, les cris, la tou.x.

Dans l'altitude horizontale.

Pendant le sommeil.

\ la puberté, dans l'état sénile, avant

la menstruation , à la ménopause

,

pendant la grossesse.

Pendant l'hiver.

Sous l'influence du froid, des bains

froids ou très chauds.

Pendant et après les repas, pendant les

premières heures de la digestion, et

le soir, en dehors de J'influence des

repas.

TENSION ARTERIELLE DIMINUEE

Pendant la diastole.

.Au-dessous de la compression.

Pendant l'inspiration dans la respira-

tion à type thoracique.

Pendant l'expiration dans la respiration

à type abdominal.

Par e.xcitation du bout périphérique du
nerf pneumogastrique.

Par un exercice musculaire modéré sans

effort.

Dans la station verticale.

A l'état de veille.

Pendant et après la menstruation après

l'accouchement (Lebedeff et Poros-

jakow).

Pendant l'été.

Sous l'influence d'une ch'aleur modérée.

Le matin , dans la journée et dans
rintcrvalle des repas.

J'ajoute qu'on observe encore un abaissement de la tension sanguine

HLXHARD. — MALADIES DU CŒUR. 3
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SOUS l'influence de la pression barométrique quand elle dépasse une

atmosphère, de l'air raréfié, de l'air comprimé, etc.

Après avoir passé en revue les causes et variations physiologiques de

la tension artérielle, il nous sera plus facile maintenant d'étudier celle-ci

à l'état pathologique.

La PATiiOGÉPiiE de l'hypertension artérielle dans les maladies doit être

recherchée dans l'état du cœur, du sang ou des vaisseaux.

Au cœur, on a pris l'eCTet pour la cause, et si l'augmentation de

l'énergie et de la musculature cardiaques peut, dans une certaine mesure,,

produire l'élévation de la tension artérielle, elle lui est le plus souvent

consécutive. On n'oserait jamais prétendre que l'hypertrophie du cœur

puisse et doive jamais précéder un rétrécissement d'orifice. De même,
celte hypertrophie doit être consécutive à l'obstacle ou au rétrécissement

créé à l'extrémité de l'arbre circulatoire par le spasme artériel.

La quantité et la qualité du sang ont une influence restreinte, mais

réelle. Si l'élément aqueux du liquide nourricier est augmenté (pléthore

séreuse), il doit en résulter de l'hypertension artérielle. Aussi, est-il

permis de constater souvent un désaccord entre l'ingestion des liquides

et l'excrétion urinaire ; ce désaccord existe quand un individu boit, par

exemple, deux litres de liquide par jour et qu'il rend seulement un litre

d'urine. Donc, l'indication thérapeutique consiste à prévenir la rétention

aqueuse et à rétablir l'équilibre, tout en tenant compte des perles de

liquides subies par l'organisme au moyen des divers émonctoires (sécré-

tion sudorale, exhalation pulmonaire).

La qualité du sang joue aussi un certain rôle. Par exemple, le satur-

nisme détermine, comme on le sait, une hypertension artérielle; si cette

dernière résulte d'abord de l'état spasmodique du système vasculaire,.

elle est due également à l'étal des globules rouges, devenus plus volu-

mineux, plus adhérents aux parois des vaisseaux, ce qui détermine,

ainsi un obstacle au courant circulatoire. Enfin, le sang peut encore-

renfermer des produits toxiques dus à la rétention des matériaux de

déchet que les divers émonctoires ne peuvent plus qu'insuffisamment

éliminer. C'est là encore une cause de spasme vasculaire et d'hyper-

tension artérielle.

Mais, c'est surtout à Xétat du sijstcme artériel périphérique, au spasme

des artérioles et des capillaires que l'on doit attribuer la cause réelle de

cette hypertension. Cet état spasmodique — passager ou permanent —
et l'hypertension artérielle qui en est la conséquence ont été attribués,

bien à tort, par tous les auteurs seulement à la néphrite interstitielle. Or^
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il faut rattacher, non à cette dernière maladie, mais au spasme artériel

tous les symptômes qu'on a mis sur le compte des lésions rénales : les

algidilés locales, les accès de pâleur et de refroidissement, les syncopes

et asphyxies locales des extrémités, certaines attaques de dyspnée et

d'angor pectoris, certaines dilatations aiguës du cœur, etc.

Les CALSES PATHOLOGIQUES de l'hypertension artérielle seront maintenant

mieux comprises. Parmi les plus importants, il faut citer : la rjoutte qui

est aux artères ce que le rhumatisme est au cœur, la diathèse arthriliqiu;

,

Yalcoolisme (produisant surtout l'hypertension par vaso-dilatation active),

Yintoxication saturnine et le tabagisme (déterminant l'hypertension par

vaso-constriction), ïabus' des boissons qu'il ne faut pas confondre avec

l'alcoolisme et qui produit l'hypertension par suite d'une véritable plé-

thore vasculaire. L'hérédité peut être invoquée, et c'est ainsi que cer-

tains individus, que les enfants de goutteux, présentent à l'état normal

et même d'une façon congénitale une hypertension vasculaire plus ou

moins accusée. Vous comprenez alors pourquoi les cardiopathies arté-

rielles peuvent être directement héréditaires, tandis que les cardiopathies

valvulaires le sont indirectement par l'intermédiaire du rhumatisme.

La chlorose, mais seulement celle qui est due, d'après Virchow, à

l'étroitesse congénitale du système artériel [chlorosis aortica), peut et

doit même s'accompagner d'hypertension artérielle. L'artério-sclérose,

effet de Fhj^ertension, peut en être aussi la cause, et c'est la raison pour

laquelle les cardiopathies artérielles, certaines néphrites interstitielles sont

caractérisées par une élévation souvent considérable de la pression

vasculaire. Il faut encore ajouter les époques de la puberté et de la

ménopause, la grossesse, l'état sénile.- Enfin, les impressions émotion-

nelles déterminant souvent des accès de spasme vasculaire, peuvent

contribuer à produire l'hypertension artérielle.

Du reste, l'existence du spasme artériel sous l'influence de la moindre

émotion est démontrée par les expériences de Mosso à l'aide de son

appareil, le pléthysmographe. C'est un vase long dont le col est fermé au

moyen d'un bouchon traversé par un tube rempli d'eau. Quand, après

avoir plongé la main et l'avant-bras dans ce vase, on provoque une

émotion même légère, on voit immédiatement l'eau descendre dans le

lube, ce qui ne peut s'expliquer que par la diminution de l'irritation

sanguine due au spasme artériel. Supposez des émotions répétées ou

prolongées, et vous assistez alors à un état presque permanent de spasme

vasculaire et d'hypertension artérielle. C'est ainsi que naît le goitre

exophtalmique, — la maladie émotionnelle par excellence — et caracté-
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risée souvent par l'élévalioii de la pression vasculaire, contrairement à

l'opinion généralement admise.

Donc, les émotions fortes et répétées ne sont pas incapables de déter-

miner des aEfections artérielles et cardiaques par leur action incessante

sur le système circulatoire périphérique. C'est là une des raisons pour

lesquelles l'artério-sclérose est, d'après mes observations, si fréquente

dans la profession médicale. Elle est la maladie des médecins, comme

elle est celle des hommes politiques, des financiers, etc., en raison des

émotions si nombreuses auxquelles ils sont sujets et du surmenage

continuel auquel ils se livrent.

Enfin, j'ai démontré depuis deux, ans que rhypertension artérielle

passagère ou permanente peut avoir une origine alimentaire. Je suis

convaincu que les excès et surtout les erreurs d'alimentation, en jetant

dans l'organisme un grand nombre de substances toxiques, telles que les

ptomaïnes non éliminées par le filtre rénal, sont une cause fréquente

d'arlério-sclérose ; en un mot, certaines toxines alimentaires possèdent

des propriétés convulsivantes agissant, les unes sur les muscles des mem-
bres comme dans le cas de contracture des extrémités d'origine gastrique,

les autres sur la musculature vasculaire. 11 en résulte, dans tout le

système artériel, un état de spasme plus ou moins permanent, lequel

produit rapidement de l'hypertension et consécutivement l'artério-sclérose.

Ainsi donc, la filiation des accidents aboutissant au développement de

l'artério-sclérose peut être ainsi résumée : le premier anneau de la

chaîne pathologique commence à l'adultération sanguine
;
puis survient

le second stade, d'une importance prépondérante, l'hypertension arté-

rielle, provoquée le plus souvent par un état de vaso-constriction et

parfois de vaso-dilatation active ; enfin, dans le troisième et dernier

stade, à la faveur de l'irritation vasculaire produite par cette hypertension

artérielle, se développent les lésions scléreuses des vaisseaux.

On pourrait croire que ce sont là de simples vues théoriques non

confirmées par la clinique ou par l'expérimentation. Or, sans parler de

faits nombreux oîi j'ai constaté depuis huit ans l'existence de l'hyper-

tension artérielle simple chez des individus qui ont présenté ensuite les

lésions et les accidents les plus manifestes de l'artério-sclérose, je veux

vous rappeler les travaux récents de Roy et Adami (de Cambridge) qui,

s'inspirant de mes recherches cliniques, les ont confirmées expérimenta-

lement de la façon la plus formelle. Ils ont pu, en effet, déterminer des

lésions scléreuses des vaisseaux et du cœur sur des animaux chez

lesquels ils avaient progressivement a ugmenté la tension vasculaire.

, Ils obtenaient cette hypertension artérielle par la compression de

l'aorte, ou par l'excitation des nerfs vaso-constricteurs. Parla compression
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de l'aorte ascendante chez les chiens, ils ont pu élever la pression inlra

cardiaque du double environ, et déterminer une dilatation aiguë du cœur.

Dans six cas sur sept, ils ont constaté chez les chiens en expérience une
sorte d'oedème localisé aux faces valvulaires avec un état congeslif et

hémorrhagies punctiformes, la dilatation des vaisseaux et la chute de leur

épithélium. Or, il est à remarquer que cet œdème siège exactement aux

mêmes endroits où l'on remarque l'épaississement fibreux des valvules

et des artères dans les maladies caractérisées par une augmentation

permanente de la tension artérielle. Chez les animaux, cette hvpertension

n'avait pu être que temporaire et n'avait déterminé qu'un simple

œdème, lequel est vraisemblablement le début des épaississements scléro-

fibreux des valvules et des vaisseaux.

Vous voyez ainsi que ces auteurs ont donné la preuve expérimentale

de faits cliniques que j'ai avancés depuis plusieurs années, et qu'ils ont

pu produire sur des animaux, au moyen de l'hypertension artérielle, des

lésions vasculaires et des dilatations aiguës du cœur que j'ai décrites dans

le cours de l'artério-sclérose'.

A l'aide de ces données, nous pourrons ijiaintenant étudier dans les

prochaines leçons les maladies de l'hj'pertension artérielle avec leurs

indications thérapeutiques.

' Voyez : Soc. méd. des hôpitaux, nov. 1887. — Adami et Roy (de Cambridge). Assoc.

méd. britannique de Glascow, 7 août 1888.
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LA TENSION ARTÉRIELLE DANS LES MALADIES (suite)

II. — Hypertension artérielle (suite).

Deux exemples de d3'spnées cardiaques avec augmentation ou diminution de la ten-

sion artérielle. — Indications thérapeutiques contraires. — Dyspnées cardiaque,

aurtique, cardio-aortique.

Rôle de Thypertension artérielle dans la production des liémorrhagies diverses :

métrorrhagie, hémoptysies utérines ou menstruelles, épistaxis et hémoptysies des

adolescents et des arthritiques; leur traitement.

La tension artérielle dans l'épilepsie, l'excitation maniaque, l'hémorrhagie céré-

brale, la migraine {migraines menstruelles), dans la syncope locale des extrémités,

dans les névralgies, la sciatique.

La tension artérielle dans les maladies du sang, du cœur et des vaisseaux ; chlo-

rose, cardiopathies diverses, affections de l'aorte, néphrite interstitielle, goitre

exophtalmique, angine de poitrine (cause de l'attitude verticale des angineux)
;

dans les intoxications, les maladies de l'appareil respiratoire.

Hypertension passagère et hypertension permanente. — Rapports pathogéniques

entre l'hypertension permanente et le développement de l'artério-sclérose. — L'hy-

pertension précède et produit la sclérose artérielle. Exemples à l'appui et objections
;

le tonus vasculaire.

Cardiopathies de la ménopause. Six formes. Artério-sclérose, et tachycardie de

la ménopause. — Accidents cardiaques de la puberté (fausse hypertrophie de

croissance). — Rapports de la migraine ophtalmique avec l'artério-sclérose (débuts

migraineux de l'artério-sclérose). — Dangers des névroses vasomotrices.

Dans les leçons précédentes, je vous ai rapporté un assez grand nombre

de faits dans lesquels la tension artérielle était abaissée. Avant d'étudier

avec vous le phénomène contraire, c'est-à-dire l'hypertension artérielle

dans les maladies, je veux vous citer les deux exemples suivants pour

vous montrer Tintérêt pratique de la question.

Une femme de soixante ans, alleinte de cardiopathie artérielle (artério-
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sclérose du cœur), à forme arythmique et sans souffle, entre à l'hôpital

pour des accès violents de pseudo-asthme cardiaque. Les crises de dysp-

née surviennent d'une façon paroxystique, tous les soirs, et se prolongent

pendant une grande partie de la nuit. Cependant, on n'observe aucun

signe de congestion et d'œdèrae pulmonaires, ni la moindre infiltration

péri-malléolaire. Bref, il n'existe aucun indice d'hyposystolie ou d'asys-

tolie caractérisée par la diminution de la tension artérielle et l'augmen-

tation de la tension veineuse. Nous notons, au contraire, une exagération

de la tension artérielle, démontrée non seulement par les mensurations

sphygmo-nianométriques, mais aussi et surtout par le retentissetnent

diastoiiijue de l'aorte, auquel j'attache une si grande importance à ce

point de vue. Le choc précordial est énergique, les battements du cœur

fortement frappés quoique franchement arythmiques, le pouls serré, con-

centré, presque vibrant et un peu irrégulier. Les urines ont toujours été

normales, abondantes, sans la moindre trace d'albumine.

Dans le but de faire disparaître cette crise d'oppression, un de mes

confrères, suivant alors la visite, insistait sur l'administration de la digi-

tale, et vous vous rappelez que ce médicament a eu pour effet, comme

je l'avais annoncé, d'augmenter encore les accidents.

La raison de cette aggravation par le médicament était facile à prévoir.

En effet, dans ce cas, où était le danger? Dans l'hypertension artérielle.

Quelle était alors l'indication thérapeutique? Elle consistait à diminuer

la pression vasculaire surélevée par la maladie. C'est pourquoi la digitale

était absolument contre-indiquée, puisqu'elle a pour effet d'élever la

tension artérielle; c'est poiu'quoi la prescription du régime lacté exclusif

fit disparaître dès le second jour tous les accidents dyspnéiques ; enfin,

c'est pourquoi, plusieurs mois auparavant, une large saignée pratiquée à

cette malade avait également eu raison d'un formidable accès de pseudo-

asthme menaçant pour ses jours. Ici donc, la saignée et le régime lacté

ont agi dans le même sens, en abaissant la tension artérielle, et peut-

être aussi en combattant l'élément toxique de la dyspnée.

Comparez cette malade à la suivante : Elle est atteinte de cardiopathie

valvulaire (rétrécissement et insuffisance de l'orifice mitral, insuffisance

tricuspidienne avec battements hépatiques). Le pouls est' faible, dépres-

sible, inégal, irrégulier, intermittent et rapide; il n'y a pas d'œdème des

membres inférieurs, mais le foie est énorme et les poumons sont con-

gestionnés aux deux bases ; il y a un retentissement diastolique qui existe,

non pas à droite du sternum, comme pour la première malade, mais à

gauche de ce plan osseux, au foyer de l'orifice pulmonaire, ce qui est

l'indice d'une tension exagérée dans la petite circulation. Les cavités
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droilos du cœur sont dilatées, et si la dyspnée revient par accès, elle est

subcontinue, ne disparaissant pas complètement pendant le jour.

Ici, oîi était le dant^er? Dans l'abaissement de la tension artérielle que

nous avions encore constatée au sphygmo-manomèlre. Quelle était l'in-

dication thérapeutique? Elle nous prescrivait de relever cette tension

amoindrie, et vous vous rappelez que, si le régime lacté a été impuissant

pour modérer celte dyspnée, la digitale, au contraire, en a triomphé très

rapidement.

Ces deux exemples, que je prends au hasard, démontrent qu'il existe

dans les maladies des indications thérapeutiques relatives à l'état de la

tension artérielle. Ils démontrent encore, non seulement au point de vue

clinique, mais aussi au point de vue thérapeutique, l'importance de la

division que j'établis depuis plusieurs années, entre les cardiopathies

valvulaires et les cardiopathies vasculaires ou artérielles (artério-sclérose

du cœur) : les premières commençant aux orifices cardiaques et caracté-

risées par la tendance à l'abaissement de la tension artérielle ; les secondes

ayant la lésion des artères pour origine, et caractérisées parleur tendance

à l'hypertension vasculaire. Ils démontrent enfin qu'il ne suffit pas seu-

lement de constater un symptôme, — la dyspnée — mais qu'il faut aussi

voir la manière dont il se produit, et connaître sa pathogénie, si l'on veut

utilement le combattre.

En effet, sous le nom de « dyspnée cardiaque », on confond souvent

deux choses différentes. La dyspnée cardiaque survient le plus ordi-

nairement dans les affections mitrales et les dilatations du cœur ; alors,

elle est moins franchement paroxystique que la suivante, elle est subcon-

tinue avec quelques exacerbations, elle s'accompagne de diminution dans

la tension du système artériel avec augmentation dans celle de la petite

circulation, ce que vous constatez par l'existence du retentissement dias-

tolique, à (/auche du sternum, au foyer de l'artère pulmonaire. — La

seconde, la dyspnée aortiquc, survient dans les affections aortiques ou

artérielles, elle est paroxystique, c'est une dyspnée d'effort symptoma-

tique d'une hypertension artérielle, laquelle vous est démontrée par le

retentissement diastolique, à droite du sternum, au foyer de l'orifice de

l'aorte. — Pour la première, encore une fois, l'indication thérapeutique

consiste dans l'élévation de la tension au moyen des toniques cardio-

vasculaires et surtout de la digitale. Pour la seconde, il s'agit au contraire

d'abaisser cette tension surélevée au moyen du régime lacté exclusif, de

saignées locales ou générales, de médicaments dépresseurs de l'artério-

tension (trinitrine, nitrites, iodures). Mais, à la fin des cardiopathies arté-

rielles, le cœur fléchit, le myocarde s'affaiblit, les cavités cardiaques se
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dilatent, et avec elles, l'orifice auriculo-ventriculaire gauche qui est atteint

d'insuffisance fonctionnelle, ce que l'on constate par l'existence d'un

souffle systolique de la pointe, bref, rapide, très localisé. En un mot, le

cardiopathe vasciilaire devient valvulaire, il entre dans la mitralité ; la

dyspnée subcontinue est traversée par des paroxysmes, elle est donc

complexe, et mérite le nom de cardio-aortiqiie. Dans ce cas, la médica-

tion doit être également complexe : le régime lacté seul ne suffit pas, il

faut y joindre l'emploi des toniques du cœur, et principalement de la

digitale.

A. Hypertension passagère. — L'hypertension artérielle ne joue pas

seulement un rôle considérable dans certaines cardiopathies, elle peut

encore être invoquée dans bon nombre d'aflections ou de symptômes

disparates, comme vous allez le voir.

Voici une femme atteinte de rnétrorrhagic, et èi laquelle vous avez

pratiqué avec succès une ou plusieurs injections sous-cutanées d'ergo-

tine. Mais chez une autre malade, le même traitement est suivi d'un

résultat tout opposé : il augmente au contraire l'hémorrhagie, et vous

n'arrivez à la combattre efficacement que par l'emploi des sédatifs, des

calmants, c'est-à-dire de l'opium ou de lavements laudanisés, ou encore

par les injections très chaudes ou les bains chauds. En un mot, il y a,

comme je l'ai dit', des métrorrliaQies qui n'aiment pas l'ergot de seigle ;

elles sont aggravées non seulement par les préparations ergotiques et par

le froid, mais aussi par l'emploi des autres agents vaso-constricteurs, du

sulfate de quinine ou de la digitale.

Chez les tuberculeux, les hémoptysies sont, dans la plupart des cas,

favorablement influencées par les injections d'ergotine , tandis que

d'autres sont aggravées par elles. De ce nombre sont les hémoptysies

survenant au début de la période cataméniale, et auxquelles j'ai donné

le nom à'hémoptysies utérines ou menstruelles, dans la thèse déjà ancienne

de mon élève Pélrasu'. Cet insuccès thérapeutique est facile à com-

prendre : car, si la tension artérielle s'abaisse pendant le flux oataménial,

elle est notablement élevée pendant sa période de préparation, et durant

le stade de mohmen menstruel. C'est l'hypertension artérielle qui, trou-

' Voir, à ce sujet, la thèse inaugurale de mon élève Florks-Ortéaga, sur la congestion

utérine et la métrorrliagie d'origine névralgique (Paris, 1881). — Voir aussi le Traité des

névroses (2* édition, par Axesfeld et Hich.\rd, 1883, p. 133).

' PsTR.\su. La tuberculose péritonéale, ses formes cliniques. (Thèse de Paris, 1869.)
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vant dans les vaisseaux d'un poumon tuberculeux un locus minoris i-ésis-

tcnticV, va devenir la cause occasionnelle de l'hémoptysie. Donc, la digitale

et l'ergot de seigle, qui augmentent encore cette pression vasculaire,

sont nuisibles, tandis que l'opium et l'ipéca répondent mieux aux indi-

cations thérapeutiques. C'est ainsi que vous obtiendrez des succès avec

de simples injections de morphine, et l'administration de la poudre de

Dower à la dose de 0,50 à 0,60 centigrammes.

h'épistàxis, l'hémoptysie des adolescents, et celle des arthritiques que

j'ai naguère décrite ' sont le plus souvent produites par l'hypertension arté-

rielle. Alors, le perchlorure de fer est inutile, les préparations ergotiques

sont nuisibles ; il faut combattre la pléthore vasculaire, diminuer la ten-

sion artérielle par des moyens divers, au nombre desquels il n'en est pas

de meilleur que l'abstinence relative des boissons, le régime sec.

En effet, comme je le disais il y a quelques années S la diète des

liquides est applicable non seulement aux maladies de l'estomac, « mais

encore à d'autres affections caractérisi'ea surtout par l'excès de tension

artérielle, chez les athéromateux, chez les individus atteints de néphrite

interstitielle, d'affections aortiques, de certaines angines de poitrine avec

élévation considérable de la pression vasculaire, chez ceux qui sont pré-

disposés aux hémorrhagies diverses, aux congestions ou hémorrhagies

cérébrales, aux épistaxis ». Voilà ce que je disais il y a huit ans; voilà ce

que je répète aujourd'hui. L'hypertension artérielle joue un grand rôle

dans la production d'hémorrhagies diverses, et c'est elle seule que votre

thérapeutique doit viser si vous voulez combattre utilement la tendance

hémorrhagique.

Telle est la voie thérapeutique dans laquelle il faut s'engager. A ce

sujet, j'ai été bien compris par Liégeois '' qui, dans une étude récente,

a rattaché avec raison les épistaxis de la puberté (appelées encore géni-

tales) à l'hypertension artérielle, et non pas à une sorte « d'excitation

physiologique de l'appareil de la génération », ce qui n'explique rien et

constate seulement un fait.

Dans les maladies du système nerveux, l'étude de la tension artérielle

n'est pas sans importance, et Féré a démontré que, dans l'épilepsie, la

' Congestions pulmonaires et hémoptysies arlliritiques {Congrès pour l'avancement des

sciences de Rouen, 1883).

' bu régime sec dans les maladies {Société de Ttiérapeulique, juillet 1884).

^ Liégeois (de Bainville aux Saules). Hémorrhagies par hypertension artérielle {Bull,

tnéd. des Vosges, octobre 1888; n° 10, p. 41).
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pression artérielle subit une augmentation dès le début et pendant toute

la durée des crises convulsives et psychiques ; après ces crises survient

une diminution qui persiste pendant plusieurs heures et même plusieurs

jours. — Elle est encore surélevée dans Vexcitation maniaque , dans

Vhémoirhagie cérébrale, tandis qu'elle est diminuée chez les hémiplé-

giques, les lypémaniaques et en général sous l'influence des émotions

dépressives.

J'ajoute encore que, dans la mifjraine, dans la migraine simple, angio-

tonique, et surtout dans la migraine ophtalmique, j'ai toujours constaté

l'existence de l'hypertension. Or, comme celle-ci est un phénomène presque

normal à l'approche des règles, vous comprenez ainsi la raison des

migraines menstruelles , si fréquentes chez certaines femmes, et surtout

chez celles qui sont sous l'influence de diathèse arthritique ou goutteuse,

deux maladies d'hypertension artérielle.

C'est encore pour la même raison que, dans la maladie de Maurice

Raynaud, les accidents de syncope locale des extrémités augmentent ou

se produisent parfois surtout au moment des époques menstruelles. La

constatation et l'explication de tous ces faits n'est pas sans importance

pratique, puisque vous comprenez ainsi combien il faut être circonspect

dans l'administration de certains médicaments à l'approche ou dans les

cours de la période cataméniale.

Les sujets atteints de scialique présenteraient habituellement de la

polyurie — d'après Debove et Rémond (de Metz) — [polyurie débutant

avec la douleur, augmentant avec elle, et cessant quand elle a disparu.

Ils l'attribuent à l'hypertension artérielle produite par l'excitation dou-

loureuse, ce qui expliquerait encore sa production dans tous les paroxysmes

douloureux de la colique hépatique et de diverses névralgies, et ils l'assi-

milent à l'augmentation de la pression artérielle consécutive à la cons-

triction réflexe des petits vaisseaux, que l'on fait naître chez un cliien

dont on a excité le bout central du sciatique. Avant ces auteurs, Lépine

et Hugonnard (de Lyon) avaient déjà signalé le fait, mais sans le géné-

raliser '. Les expériences nombreuses entreprises sur les animaux leur ont

permis de formuler les conclusions suivantes dont j'ai démontré la preuve

clinique :

1" Les excitations moyennes ou fortes du sciatique diminuent considé-

rablement et même arrêtent la sécrétion urinaire ;

' Hugonnard. Contribution expérimentale à l'étude du système nerveux sur la sécrétion

urinaire (Thèse de Lyon, 1880). — Léimne. Sur la polyurie dans la sciatique. — Debove et

Rémond. De la polyurie chez les malades atteints de sciatique. — H. Hlchard. Sur l'état de

la tension artérielle et de la sécrétion urinaire dans la sciatique (Soc. méd. des hûp., cet.

à décembre 1891 et février 1892).



44 (JUATRIKME LKÇON

2° Les excitations légères du même nerf l'augmentent
;

3" L'énervcment du rein par la section des fdets nerveux du hile, et

celui qui est causé par la section du tronc du splanchniquc, produit une

polyurie très nette et très abondante, souvent avec albuminurie, et quel-

quefois avec hématurie
;

4° Si l'un des reins est partiellement énervé, l'effet de l'ex'citation du

sciatique est moins marqué.

Retenez surtout les deux premières conclusions, et vous verrez pour-

quoi la polyurie dans la sciatique doit être un phénomène au moins très

rare, contrairement aux assertions de quelques auteurs. J'ai démontre que

dans les sciatiqucs très douloureuses et surtout dans celles qui sont pro-

voquées par l'inflammation du nerf, la sécrétion urinaire est le plus

souvent diminuée, qu'il y a de l'oligurie et non de la polyurie. Celle-ci ne

se montre, — et cela très rarement encore — que dans les sciatiques

légères, ou même dans les sciatiques intenses développées chez les

artério-scléreux ou chez les goutteux. Chez ces malades, l'hypertension

artérielle est un phénomène habituel, et le terrain est ainsi tout préparé

pour la production facile de la polyurie consécutive aux excitations dou-

loureuses.

Jetons maintenant un coup d'oeil sur l'hypertension artérielle dans les

maladies du sang et de l'appareil circulatoire.

Vous connaissez la résistance qu'offrent parfois aux diverses traitements

les palpitations des chlorotiques et des anémiques. Les ferrugineux sous

toutes les formes, l'arsenic, le quinquina, l'hydrothérapie sont souvent

sans effet ; les médicaments cardiaques, et parmi eux la digitale, sont
'

parfois nuisibles. Pourquoi l'impuissance de celte thérapeutique? C'est

parce que celle-ci ne vise que l'élément dyscrasique, et qu'elle méconnaît

un autre facteur très important qui entre souvent en scène : le spasme

vasculaire, et sa conséquence immédiate, l'hypertension artérielle. Les

chloro-anémiques ont le système vaso-moteur très excitable et émotif, ce

qui explique le refroidissement des extrémités, les algidités et les isché-

mies locales, les alternatives de pâleur et de rougeur de la face, l'émis-

sion d'urines claires, limpides et abondantes. Ce qui prouve l'émotivité

de leur système circulatoire, c'est l'existence du bruit de souffle dit

anémo-spasmodique au niveau de l'artère pulmonaire. Si les souffles

anémiques peuvent se montrer à tous les oriflces, c'est encore en raison

du spasme artério-capillaire qui crée un obstacle, qui produit un rétré-

cissement à la périphérie du système circulatoire, obstacle et rétrécis-

sement contre lesquels le cœur lutte en se dilatant. Mais, avec lui les

orifices s'élargissent, et il en résulte, suivant les cas, la production de
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souffles fonctionnels aux orifices railral et tricuspide, et même celle d'un

souffle diastolique à l'aorte, comme j'en ai observé dea\ faits indéniables.

La palliogénie de ces bruits divers est ainsi différente de celle qu'on

leur a attribuée sous le nom de bruits extra-cardiaques. Donc, pour

combattre certaines palpitations rebelles des chloro-anémiques, la théra-

peutique doit viser le spasme vasculaire et l'hypertension artérielle, par

l'emploi des agents vaso-dilatateurs et des dépresseurs de cette tension.

Dans les maladies du cœur et des vaisseaux, les modifications de la

tension artérielle jouent un rôle prépondérant. Vous savez tous que

l'hyposystolie et l'asystolie sont caractérisées par l'abaissement plus ou

moins considérable de la pression artérielle
; je vous ai ajipris que les

cardiopathies valvulaires (insuffisance mitrale, rétrécissement mitral,

insuffisance tricuspide, etc.) sont remarquables par leur tendance à

l'hypotension, et qu'au contraire, les cardiopathies artérielles et l'artério-

sclérose sont produites par le phénomène contraire, l'hypertension arté-

rielle. Parmi ces maladies, il faut citer le rétrécissement et l'insuffi-

sance aortique (surtout lorsque cette dernière est d'origine artérielle), les

aortites aiguë ou chronique, la dilatation athéromateuse de l'aorte,

l'artério-sclérose du cœur, l'angine de poitrine vraie , l'artério-sclérose

générahsée, la népliiite interstitielle, les affections valvulaires mitrales

ou aortiques d'origine artérielle, etc. Plus tard, nous reviendrons sur

l'étude de ces maladies. Pour le moment, laissez-moi vous dire quelques

mots sur l'état de la tension artérielle dans Vangine de poitrine.

Dans celle-ci, l'hypertension est de règle. C'est pourquoi la digitale,

qui l'élève encore, peut contribuer à aggraver ou à précipiter les acci-

dents; c'est pourquoi la médication iodurée, outre son action spéciale

sur les parois vasculaires, agit encore à la longue sur la pression arté-

rielle qu'elle modère. Puis, sous l'influence d'un effort, d'une marche,

d'une émotion, de la position couchée durant le sommeil, cette tension

s'élève encore ; aussi l'accès d'angor trouve-t-il le plus souvent un

moyen héroïque dans l'emploi des inhalations de nitrite d'amyle, qui

déterminent promptement un abaissement de cette tension. Celle-ci

augmente après les repas, ce qui explique, mieux que la plénitude de

l'estomac ou l'existence des réflexes gastriques, l'apparition fréquente

des accès angineux à la suite de repas plus ou moins copieux. Vous

pouvez alors faire cesser des attaques souvent sévères d'angor en modi-

fiant la quantité ou la qualité des aliments, et en soumettant les malades

au régime lacté qui a pour résultat d'abaisser la tension artérielle.

Enfin, je vous ai dit que, dans la position horizontale, la tension

artérielle augmente, tandis qu'elle diminue sensiblement dans la station

verticale. Ceci vous explique pourquoi les angineux préfèrent surtout
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cette dernière attitude'. Les mitraux, à la période d'hyposystolie, affectent

plutôt la position assise dans leur lit, non pas seulement parce que leur

tension artérielle est abaissée, mais aussi et surtout en raison de leur

état dyspnéique. Quant aux aortiques et surtout à ceux qui sont atteints

d'insuffisance aorlique, ils aiment coucher la tète basse pour lutter contre

l'ischémie cérébrale; s'il y a parfois des exceptions à cette règle, c'est

seulement lorsque les aortiques deviennent dyspnéiques.

J'ai peu de choses à vous apprendre sur Fétat de la tension artérielle dans

les affections de Vappareil respiratoire. Je vous ai déjà dit qu'elle est

ordinairement abaissée dans la phtisie pulmonaire. Dans l'épanchement

pleural, un de mes anciens internes, M. P. Binet (de Genève), qui a

exposé mes idées dans une excellente revue critique, fait remarquer

judicieusement que si la pression artérielle augmente quelquefois, c'est

par le fait de la compression exercée par l'exsudat sur le cœur et les

gros troncs vasculaires et non pas comme conséquence du refoulement

du poumon ; car, il est démontré que si l'oblitération d'une grande partie

du réseau capillaire de cet organe peut donner lieu à une surtension

dans la petite circulation, elle n'a aucune influence sur la pression aor-

tique ; il est encore prouvé que la pression dans la petite circulation

conserve une certaine indépendance par rapport à la pression générale ".

Bien d'autres exemples pourraient encore être cités ; ceux-là sont

suffisants pour vous démontrer l'importance pratique de la question.

Tous ces faits d'hypertension transitoire ou passagère servent pour ainsi

dire de préface à l'étude de l'hypertension permanente que je vais main-,

tenant aborder avec plus de facilité.

/). Hvi'EP.TiîNsio.N PERMANENTE. — CclIe-ci a été regardée comme appar-

tenant seulement à la néphrite interstitielle à laquelle elle succéderait.

C'est le contraire qui est vrai. \Jhypertension artérielle est la cause

de Vartériosclérose ; elle précède, pendant un temps plus ou moins

long, révolution de diverses maladies (cardiopathies et néphrites arté-

rielles, etc.), lesquelles sont elles-mêmes sous la dépendance de la sclérose

vasculaire.

Donc, les faits se succèdent dans l'ordre suivant : spasme artério-

capillaire, hypertension artérielle, sclérose artérielle, sclérose viscérale.

' Note sur l'altitude des anpineux. (5oc. médico-pral'ujue, décembre 1891, et Revue ijén.

lie clinique et l/iérap., janvier 1892.)

' Binet. {Revue de la Suisse Uomande, 1890.)
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Les preuves cliniques abondent. Voici quelques exemples destinés à

démontrer que l'hypertension artérielle peut constituer à elle seule tout

l'état morbide, et que c'est elle que la thérapeutique doit d'abord viser.

Il y a neuf ans, chez un faux asthmatique, j'avais déjà remarqué les

signes d'une tension artérielle exagérée, et parmi eux le retentissement

diastolique de l'aorte, symptôme très important d'hypertension, que nous

étudierons plus tard. 11 ne présentait alors que de la dyspnée d'effort,

c'est-à-dire une dyspnée survenant le plus souvent sous l'influence de

la marche ou d'un effort quelconque. Trois années se passent pendant

lesquelles l'hypertension artérielle restait toujours le seul phénomène

morbide. Puis, éclatent des accès angineux ; enfin, depuis deux ans seu-

lement, ce malade a de la néphrite interstitielle.

Un homme de quarante-neuf ans est atteint d'accès effrayants de dysp-

née , survenant sous l'influence du moindre effort , de l'action de

s'habiller, de montera son lit ; il y a de l'œdème des membres inférieurs,

et cependant les poumons sont indemnes ; le cœur n'est le siège d'aucun

souffle, d'aucune arythmie, et seul, le second bruit aoriique est très

retentissant. Je prescris, même en l'absence d'albumine qui n'a jamais

été constatée, le régime lacté exclusif, l'iodure de sodium, la trinitrine,

qui ont pour effet de faire baisser la tension artérielle de 27 à 11). La

dyspnée cesse, l'œdème péri-malléolaire disparaît, et depuis cinq ans

que le malade continue sa médication, la guérisonne s'est pas démentie,

parce que, depuis cette époque, et sous l'influence du traitement, la

tension artérielle n'a jamais dépassé le chiffre de 18 à 20 au sphygmo-

manomètre.

Il y a quatre ans, mon ami Le Piez (de Saint-Germain) me fait voir un

malade présentant, avec des accès d'oppression provoqués par l'efl'ort,

tous les signes d'une dilatation aiguë Ju cœur. J'attribue cçlle-ci et la

dyspnée à l'hypertension artérielle que je combats par les mêmes
moyens. Depuis cette époque , tous les accidents ont définitivement

disparu.

Au mois de novembre 1887, je vois un malade âgé de soixante-cinq

ans, en proie à des accès nocturnes d'anxiété respiratoire et de dyspnée

formidable. Tout cela disparait avec la diminution de la tensibn vascu-

laire promptement obtenue par la médication, et cet homme, que l'on

pouvait croire atteint d'une affection cardiaque grave, ne souffrait que

d'une hypertension surélevée. Depuis trois ans , les accidents dysp-

néiques n'ont plus reparu, et le cœur fonctionne régulièrement.

Enfin, vers la même époque, je constatais par hasard, chez un de mes

confrères, à l'aide du sphygmo-manomètre dont je voulais lui montrer
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le mécanisme , mic élévation de la tension artérielle jusqu'à 26. Je

l'interroge; il m'affirme, en souriant, qu'il n'est pas malade et qu'il

éprouve seulement de l'essoufflement en marchant. Mais j'avais constaté

déjà chez lui un retentissement diastolique de l'aorte, et la dyspnée

d'efi'ort dont il souffrait me semblait être le phénomène avant-coureur

d'accidents beaucoup plus graves. Or, quelques semaines après, il venait

en toute hâte se plaindre de violents accès d'oppression et d'un œdème

prétibial. Il n'y avait pas d'albumine dans les urines, et je constatai par

la palpation, mieux qu'à l'oreille, un léger mouvement de galop car-

diaque. Tous ces accidents se sont évanouis, pour ne plus se reproduire,

par l'emploi des dépresseurs de la tension artérielle.

Qu'est-ce que cela prouve ? C'est que l'hypertension artérielle peut

précéder, pendant des mois et même pendant des années, l'évolution

de l'artério-sclérose dont, elle dépend ; c'est que la clinique doit savoir

reconnaître de bonne heure les signes de cette hypertension, afin que la

thérapeutique puisse hâtivement en combattre les effets et retarder le

développement de l'artério-sclérose généraUsée. Or, si la tension arté-

rielle doit être définie Veffort du sang pour sortir du vaisseau, on com-

prend que plus cet effort sera considérable, plus l'irritation inflam-

matoire des parois vasculaires qui aboutit à l'artério-sclérose aura de

tendance à se produire. Les auteurs anciens avaient certainement entrevu

l'hypertension artérielle, lorsqu'ils parlaient de « pléthore » et de la

« violence de l'impetus du sang ».

Mais voici une première objection que je prévois :

Tous les symptômes que je rattache à l'hypertension artérielle simple,

et le retentissement diastolique du second bruit aortique, ne seraient-

ils pas les indices de l'artério-sclérose déjà en pleine évolution? Je

réponds :

Démontrez que cette artério-sclérose existe, et que l'éclat du second

bruit de l'aorte en est le signe toujours accusateur. En tous cas , ne

vous semblc-t-il pas étrange que le régime lacté uni aux médicaments

dépresseurs de la tension vasculaire puisse faire disparaître, en quelques

jours et pendant des mois ou des années, des accidents que vous mettez

sur le compte de la sclérose artérielle, et n'est-il pas plus logique de les

rattacher à l'augmentation de la pression sanguine? Vous comprenez

fort bien qu'en deux ou trois jours on puisse faire disparaître les symp-

tômes de l'hypertension artérielle ; mais vous ne pourrez jamais croire

que la même médication soit capable d'arrêter dans le même laps de

temps l'évolution de l'artério-sclérose.

Voici une seconde objection :
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Ce spasme permanent, « celte contraction éternelle » des artères, est

étrange, elle est impossible. — Je réponds :

Elle n'est pas étrange, puisque la clinique la démontre, comme vous

le verrez dans la prochaine leçon oii nous étudierons la symptomatologie

de l'hypertension artérielle. Elle n'est pas impossible, et c'est un physio-

logiste éminent, Vulpian, qui se charge de vous réfuter :

« Un premier fait que je dois établir, c'est que l'appareil vaso-moteur

est en état d'activité permanente, qu'il n'est jamais en repos, jamais en

inertie; les nerfs vaso-moteurs, en d'autres termes, sont toujours excités;

ils sont toujours comme si un léger courant faradique les traversait. Il

en résulte que la tunique musculaire des vaisseaux est toujours dans

un état de demi -contraction. Cet état de demi -contraction a reçu un
nom particulier, il s'appelle : tonus vasculaire Ce phénomène du

tonus artériel n'est pas un phénomène isolé dans l'économie ; les artères

ne sont pas les seuls organes qui soient en état de contraction perma-

nente ; tous les tissus musculaires sont plus ou moins dans le même
cas. » Et plus loin : « Supposons que, sous l'influence d'une vive douleur

déterminée par un traumatisme quelconque, ou même simplement par le

pincement d'un point de la peau, il se produise un resserrement de la

plupart des artérioles du corps, il y aura, comme nous l'avons vu,

augmentation de la tension artérielle, et le cœur aura à lutter contre

cet excès de tension. Le cœur sera donc forcé de déployer plus d'énergie

pour pousser chaque ondée ventriculaire dans les artères, dans l'aorte,

pour ne nous occuper que de la circulation générale. Et non seulement

ses contractions deviendront plus vigoureuses, mais encore elles devien-

dront plus rapides. »

Ainsi, vous le voyez, Vulpian qui ne prévoyait pas encore l'importance

et l'utilité de l'étude de l'hypertension artérielle dans les maladies,

réfute victorieusement, au nom même de la physiologie, l'objection de

ceux qui se refusent à admettre la possibilité de la permanence ou de la

prolongation du spasme artério-capillaire . — Puisque les nerfs vaso-

moteurs « sont toujours comme si un léger courant faradique les tra-

versait », puisque « la tunique vasculaire est toujours dans un état

de demi-conlraclion », je me demande pourquoi vous n'admettez pas

en pathologie ce qui est démontré à l'état physiologique. Du reste,

quand je parle d'un spasme permanent, je ne prétends pas qu'il soit

'< éternel », je veux simplement dire qu'il peut être prolongé ou souvent

répété, et que cette prolongation de l'état spasmodique du système

vasculaire est capable de créer une hypertension plus ou moins perma-

nente.

J'ai répondu au\ deux principales objections soulevées par quelques

HENRI UUCllAIlD. — U.\L.VDIE3 DU CŒUR. 4
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adversaires de mes idées, nous pouvons maintenant poursuivre l'étude

des maladies de Thypertension artérielle.

Je vous ai déjà parlé de l'état de la tension artérielle pendant la

menstruation : augmentation de cette tension pendant les jours qui la

précèdent, et surtout lorsque le flux calaménial se produit incomplète-

ment ou difficilement, comme dans certaines dysménorrhées ; chute de

cette pression à l'apparition des menstrues et pendant les jours qui la

suivent.

Or, dans les cas oîi la ménopause s'établit d'une façon anormale et plus

ou moins pénible, les femmes sont absolument dans la situation de celles

qui vont avoir leurs règles, et c'est ainsi que pendant des mois et même
pendant des années, la tension peut rester presque constamment suré-

levée. Il en résulte une cause d'irritation incessante pour la membrane

interne des vaisseaux, laquelle finit par s'altérer. De là, production de

Yartériosclérose de la ménopause ({ne]'si décrite.

Les cardiopathies de la ménopause n'ont pas d'autre origine, ni

d'autre pathogénie.

Stokes, le premier, a parlé de « palpitations hystériques succédant

chez les femmes à la cessation physiologique des fonctions utérines »
;

mais il n'en a compris ni le mécanisme, ni l'importance. « Cette forme

morbide, dit-il, peut avoir une durée très prolongée; elle succède plus

souvent à des impressions morales qu'à des fatigues physiques. J'ai vu

les accès de la maladie reparaître pendant plus de deux années. Ces palpi-

tations se montrent sous forme d'accès caractérisés par des battements

précipités du cœur, par un sentiment de plénitude du cou et de la

poitrine, et par une anxiété très grande avec prostration morale. Entre

les accès, le cœur et les artères fonctionnent d'une façon parfaitement

naturelle. Dans un cas de cette espèce, la disparition de l'écoulement

menstruel avait eu lieu subitement, chez une femme âgée de cin-

quante ans, qui jusque-là s'était toujours bien portée et n'avait présenté

aucun accident hystérique. »

En d884, Clément (de Lyon) a décrit une cardiopathie de la ménopause

qui me paraît réunir la plupart des symptômes importants que j'ai

assignés aux cardiopathies artérielles.

Les femmes qui en sont atteintes éprouvent des palpitations pénibles

et angoissantes capables de troubler leur sommeil ; elle ont des lipothy-

mies et éprouvent facilement de l'essoufflement par la marche un peu

rapide ; à un degré plus avancé, la respiration, qui est calme pendant le

repos, devient oppressée au moindre mouvement (dyspnée d'effort) ;

l'action de monter dans le lit, d'élever les bras, cause celte dyspnée
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passagère qui disparaît par le repos et l'immobilité ; il y a de véritables

accès d"hyposystolie, l'impulsion cardiaque est exagérée, parfois il existe

des irrégularités cardiaques, le plus souvent les battements du cœur

sont accélérés et le pouls rapide {Uiclnjcardie de la ménopause). Ce qui

domine encore, c'est la fréquence des troubles de la circulation périphé-

rique : sensation de froid aux membres, syncope locale des extrémités,

décoloration ou rougeurs subites du visage, troubles vaso-moteurs. J'ai

vu ces derniers, pendant la période menstruelle et à l'époque de la méno-
pause, affecter tout un côté du corps sous la forme d'un grand refroidis-

sement avec pâleur des téguments (vaso-constriction), suivi d'une liypé-

rémie avec sueurs très accusées du même côté (vaso-dilatation parétique).

M. Clément, qui attribue la cardiopathie de la ménopause à une exci-

tation du grand sympathique, a insisté avec raison sur ces troubles

vaso-moteurs, et c'est ainsi qu'il a pu faire la remarque suivante : « On
dirait que les vaso-constricteurs sont excités, et qu'il y a un spasme

général des artérioles. »

Or, d'après moi, les cardiopathies de la ménopause accomplissent les

trois périodes que j'ai assignées au développement de l'artério-sclérose.

D'abord, au début, ce sont les troubles vaso-moteurs (sous forme de

vaso-constriction ou de vaso-dilatation active) qui prédominent. Puis,

survient presque en même temps le stade important de l'hypertension

artérielle, dont la disparition ou la prolongation décidera du sort car-

diaque de la malade. Car, jusque-là, il ne s'agit que de troubles vascu-

laires et cardiaques de nature fonctionnelle, et c'est seulement plus tard

que surviendront les lésions artérielles avec toutes leurs conséquences

sur la nutrition du myocarde.

J'ai observé un certain nombre d'accidents cardiaques dans le cours de

la ménopause. Ils affectent six formes :

i" Forme taclu/cardique. — La tachycardie de la ménopause peut

être d'origine fonctionnelle ou organique.

a). Lorsj^u'elle est fonctionnelle, elle est due à l'hypertension arté-

rielle ; elle est caractérisée par l'accélération du pouls qui peut battre

120 à 1.30 fois par minute, par des accès de palpitations souvent noc-

turnes, qui surviennent spontanément ou sous l'influence dé la cause la

plus insignifiante, qui s'accompagnent d'un sentiment de tension et de

constriclion thoraciques, de sensations angineuses et dyspnéiques, de

battements carotidiens, de poussées congestives vers la face, de bour-

donnements d'oreilles, de vertiges, et parfois de syncopes ou de simples

lipothymies.

Cette forme de tachycardie, consécutive à l'hypertension artérielle
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sans lésions, paraît être en opposition avec les données de la physiolo-

gie, puisque Marey a établi (jue la Iréquence des battements du cœur

est en raison inverse de la tension vasculaire. Mais la clinique nous a

enseigné qu'il existe tout un groupe de tachycardies liées à l'hyperten-

sion artérielle. Exemple : la tachycardie, l'accélération du pouls que

l'on observe dans le cours ou au début de la néphrite interstitielle,

maladie caractérisée par une augmentation souvent énorme de la pres-

sion vasculaire. Du reste, les frères Cyon ont établi, par leurs expé-

riences, que l'hypertension entraîne souvent une accélération des

battements cardiaques ; mais, quand elle dépasse certaines limites, la

tachycardie tend à disparaître (Bezold et Slezinski). Pour S. Tschirjew,

le rythme du cœur est lié à la pression sanguine, à laquelle est subor-

donné le travail du myocarde, comme le travail d'un muscle dépend

de la force qu'il doit déployer et des obstacles qu'il est obligé de vaincre.

C'est la même idée que j'ai exprimée en vous disant que le cœur est

réglé par deux freins : im frein nerveux, représenté par le nerf pneu-

mogastrique ; un frein vasculaire, constitué par les obstacles périphé-

riques, par la contractilité et l'élasticité artérielles. Celles-ci augmentant

par le fait d'une menstruation ou d'une ménopause difficiles, on com-

prend, d'après les données de la physiologie, la production de certaines

tachycardies transitoires ou permanentes survenant dans ces conditions.

b). Lorsque la tachycardie de la ménopause est de nature organique,

elle est sous la dépendance des lésions diverses du cœur et des vaisseaux

qui ressortissent à la forme artérielle.

2° Forme artérielle. — Elle est organique et due aux lésions vascu-

laires que l'hypertension a fait naître. Elle se manifeste par l'existence

d'une cardiopathie artérielle, de l'artério-sclérose généralisée ou encore

d'une aorlite. Ces maladies diverses de l'ajjpareil circulatoire que le tra-

vail de la ménopause peut développer seront étudiées dans plusieurs

leçons, et je ne fais que les signaler ici.

.3° Forme aqqravanle de cardiopathies préexistantes. — On rencontre

des femmes atteintes depuis de longues années d'une affection valvulaire,

restée latente jusque-là, d'un rétrécissement mitral, par exemple, et dont

la période asystolique date de la ménopause. Le surcroît de travail que

l'hypertension artérielle impose au cœur à cette période de la vie. con-

tribue pour sa grande part à préparer les troubles asysloliques.

4" Forme névrosique. — L'âge critique éveille les manifestations ner-

veuses, et c'est ainsi que surviennent Vhystérie et la neurasthénie de la

ménopause. .Mors l'hystérie est surtout viscérale, et, dans ce cas, elle
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possède un caractère de fixité que ne présentent pas d'ordinaire les mani-

festations si vagabondes de la névrose'. L'hystérie est cardiaque, il s'agit

alors souvent d'une simple névrose du pneumogastrique {arythmies, acci-

dents pseudo-angineux, tachycardie sans hj'pertension artérielle, etc.),

et l'on peut dire que chez ces malades, c'est leur nerf vague qui divague.

5" Forme utérine. .— A cette époque de la vie sexuelle de la femme,

on constate aussi une assez grande fréquence des affections utérines

(métrites, péri-métriles, fibromes, carcinomes, etc.). Or, si la ménopause

éveille les manifestations nerveuses, elle excite, peut-être à ce titre, les

troubles réflexes, et c'est ainsi que peuvent apparaître des accidents

fonctionnels du côté du cœur, caractérisés par des syncopes, des lipo-

thymies, de la tachycardie et même par des phénomènes d'asystolie dus

à la dilatation des cavités droites. Ces divers accidents que j'ai observés

pour ma part, sont comparables à ceux qui ont été décrits à la suite des

affections du foie et de l'estomac. 11 y a donc, sous l'influence indirecte

de la ménopause, des cardiopathies utérines se produisant par action

réflexe et dont l'appareil de la génération serait le point de départ.

6° Forme adiposiqiie. — La ménopause devient souvent l'origine

d'une obésité généralisée qui, s'élendant au cœur, détermine les acci-

dents de l'adipose cardiaque, parmi lesquels il faut signaler la dyspnée

et les palpitations au moindre effort, des accidents d'asthme cardiaque,

de catarrhe bronchique, etc. Cependant, Kisch a fait la remarque que

cette adipose cardiaque, « par une sorte d'accommodation ». produit

moins d'accidents que chez l'homme, ce qui s'expliquerait chez la femme
par une << sorte d'habitude morbide au\ modifications fréquentes que la

puberté, la grossesse et la lactation impriment à la quantité de tissu

adipeux réparti dans leur organisme ».

De ces six formes, les deux premières rentrent seules dans notre sujet,

puisqu'elles sont la conséquence de l'hypertension artérielle ; les trois

autres n'ont aucun rapport de causalité avec cette dernière. J'ai voulu

vous les signaler pour vous montrer toute l'importance que cette étude

peut avoir au double point de vue du diagnostic et du traitement.

J'arrive, par une transition naturelle, à l'étude pathogénique des acci-

dents cardiaques de la paberté^ lesquels ont été signalés depuis long-

temps déjà par Corrigan, Stokes et Richard Pfaff. Le terme « d'hyper-

' Voir à ce sujet, le Traité des névroses par Axenfeld et Uuchard (2° édition 1883, pages
1014-1043), sur « l'hystérie viscérale •. . .
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trophie cardiaque de la croissance » est inexact, car il n'y a jamais

hypertrophie dans le vrai sens du mot, il ne s'agit que de dilatation du

cœur consécutive à l'hypertension artérielle de la puberté. 11 ne s'agit

pas, non plus, d'accidents de croissance, puisqu'ils peuvent s'observer

chez des adolescents dont le développement reste parfois incomplet. Vous

voyez ainsi des enfants chez lesquels la systole cardiaque est forte,

énergique, chez lesquels vous constatez l'existence d'un retentissement

diaslolique de l'aorte ; ils ont de la dyspnée au moindre effort, de la

céphalée, des épistaxis fréquentes.

Voici, à, titre de document historique, l'énumération des symptômes

cardiaques que Slokes a faites sous le titre : Palpitations se rattachant

à la croissance.

« Il faut insister sur les circonstances suivantes : les variations pré-

sentées par le cœur ;
— le caractère de soudaineté, de netteté, et quel-

quefois le timbre métallique de ses contractions ;
— la force de l'impul-

sion, à la pointe de l'organe, là où on ne la perçoit ordinairement pas;

— l'absence du bruit de souffle, ou s'il existe, son caractère fugace et

incertain ; — l'absence des signes d'une affection pulmonaire ou hépa-

tique ;
— et enfin, le défaut de proportion entre la force apparente du

cœur, et celle du pouls radial. »

Cette description reproduit presque fidèlement celle que j'ai assignée

à la symptomatologie de l'hypertension artérielle. Stokes n'a certaine-

ment pas compris alors le mécanisme pathogénique des cardiopathies

fonctionnelles de la puberté ; mais il faut lui reconnaître le mérite, à lui

et non à d'autres, d'en avoir admirablement et presque complètement

décrit les caractères cliniques.

A cette période de l'existence, comme à l'époque de la ménopause, il

est encore un symptôme cardiaque important à signaler : c'est la tachy-

cardie liée à l'hypertension artérielle. Encore, faut-il s'entendre, et ne

pas toujours l'attribuer au travail de la puberté parce qu'elle se produit

à ce moment.

J'ai vu une erreur de ce genre commise au sujet d'un jeune homme
de dix-huit ans chez lequel une croissance rapide et vraiment extraor-

dinaire s'était produite dans l'espace de dix-huit mois. Ce jeune homme
présentait alors des accidents cardiaques qu'un médecin consulté attri-

buait à la croissance; le pouls battait 130 à 140 fois par minute, et

cette tachycardie sans fièvre était presque permanente. Or, il s'agissait

d'une adénopathie trachéo-bronchique qui comprimait le pneumogas-

trique et dont la nature tuberculeuse, établie par moi dès le début des

accidents, se révéla huit mois plus tard.
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Je cite ce fait pour vous prémunir contre une erreur qui vous ferait

voir l'hypertension artérielle un peu partout, là où elle n'existe réelle-

ment pas.

Pour terminer cette étude, il importe de faire la remarque suivante :

Si l'hypertension de la puberté n'aboutit jamais, ou presque jamais, au

développement de lésions cardiaques, analogues à celles de la méno-

pause, c'est parce qu'elle trouve des parois vasculaires normales,

capables de résister à l'effort continu de la masse sanguine.

Tous ces développements vous démontrent quel intérêt pratique s'at-

tache à cette étude, et combien il est intéressant de savoir qu'aux deux

extrêmes de la vie sexuelle, les accidents cardio-vasculaires sont reliés

à la même cause pathogénique, à l'hypertension artérielle.

Je vous ai dit que l'accès de migraine simple, à forme angio-tonique,

est caractérisé par de l'hypertension artérielle passagère dont les consé-

quences ont le plus souvent peu d'importance. Il n'en est pas de même
de la variété de migraine ophtalmique ; elle peut devenir l'origine de

lésions vasculaires, capables d'aboutir au développement de la périencé-

phalite diffuse, comme on en a cité des exemples, ou encore d'une

artério-sclérose générahsée, comme j'en ai observé deux cas indéniables.

L'artério-sclérose peut donc avoir un début migraineux.

Ce n'est certes pas la migraine qui a été cause de la périencéphalite

diffuse ou de l'artério-sclérose généralisée. Mais, il ne faut pas oublier

que la migraine, et surtout la variété ophtalmique, est une névrose

vaso-motrice, et que l'excitation répétée des vaso-constricteurs ou des

vaso-dilatateurs par le fait de l'hémicrànie, est capable de provoquer, à

la longue, des altérations vasculaires. On commet un abus de langage et

une erreur de diagnostic en parlant d'aphasies, de paralysies partielles,

et d'hémiplégies transitoires << d'origine migraineuse ». Lorsque ces

accidents surviennent dans le cours des accès de migraine, vous auriez

tort d'établir toujours un pronostic bénin ; car, le trouble vaso-moteur

qui leur donne naissance a déjà commencé à produire quelques lésions

vasculaires, et si vous n'y prenez garde, si vous ne cherchez pas alors

à modérer la vaso-constriction et l'hypertension artérielle, l'artério-sclé-

rose, cérébrale ou généralisée, commencera son œuvre.

Il y a trois ans, je voyais un homme de cinquante-huit ans atteint de

migraine ophtalmique ; son médecin, très au courant des recherches mo-
dernes, avait constaté chez lui depuis longtemps tous les signes de l'hyper-

tension artérielle. Le malade eut, à plusieurs reprises, trois ou quatre fois,



;„5 QUATRIÈME LEÇON

des allaqucs d'aphasie transitoire et d'hémiplégie gauclie sans iclus ;

leur durée était de quelques heures à quelques jours. S'appuyant sur le

caractère éphémère de ces accidents, son médecin insistait beaucoup

sur la bénignité du pronostic. Instruit par l'expérience, je ne partageai

pas son avis
;
je pensai que ces accidents pouvaient être déjà les

indices révélateurs d'une artério- sclérose commençante, et j'instituai,

dans le but de modérer la tension artérielle, un traitement assez sévère

qui, du reste, ne fut pas suivi. Un an après, ce malade venait me con-

sulter pour des troubles cardiaques que l'on regardait comme fonction-

nels et que l'on rattachait à l'existence d'une dilatation de l'estomac
;

(or, dès cette époque, je formulai le diagnostic de cardiopathie arté-

rielle). L'année dernière, je revis encore le même malade, en proie à une

dyspnée d'effort très accusée, avec un bruit de galop cardiaque des plus

nets, un peu d'œdème des membres inférieurs et un léger nuage albu-

raineux dans les urines. Mon confrère commença dès lors à ne plus croire

à l'existence de troubles fonctionnels, et il m'adressa de nouveau son

malade en formulant le diagnostic e\act de néphrite interstitielle.

Ce migraineux a-t-il eu plusieurs maladies qui sont venues l'atteindre

comme par hasard : il y a deux ans, des accès de migraine, puis des

attaques d'aphasie et d'hémiplégie transitoire ; il y a un an, une affection

cardiaque, et aujourd'hui une affection rénale? Nullement. Toutes ces

affections ont été des manifestations locales d'une maladie générale, l'ar-

tério-sclérose, et celle-ci a été constamment sous la dépendance d'un état

d'hypertension artérielle et de vaso-constriction ou de vaso-dilatation

dont la migraine ophtalmique a été l'une des principales causes.

Défiez-vous des névroses vaso-motrices qui peuvent, après un temps

plus ou moins long, franchir la période des troubles fonctionnels et

entrer dans celle des lésions organiques. Défiez-vous-en ; étudiez atten-

tivement l'hypertension artérielle dans sa symptomatologie et c'est ainsi

que vous aurez des armes plus sûres pour la combattre de bonne heure

et éviter ses funestes conséquences.
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LA TENSION ARTÉRIELLE DANS LES MALADIES (fin)

II. — Hypertension artérielle (fin)

Symptomatologie de rh)-pertension artérielle.

I. Symptômes va?o-motel'rs ou vascl'laires; : Algidités locales, syncopes locales des

e.\trémités, douleurs rhumatoïdes, vertiges, céphalée, troubles visuels, somnolence,

accès de pâleur, etc., symptômes dus à la vaso-constriction. — Bourdonnements
d'oreilles, vertiges congestifs, paresse de la mémoire et de l'intelligence, légère

excitation psychique, céphalalgie congestive et pulsatile, etc., symptômes dus à la

vaso-dilatation active.

Caractères du pouls : plein, fort, vibrant, résistant dans l'hypertension due à la

vaso-dilatation ; serré, concentré, cordé et tendu dans l'hypertension due à la vaso-

constriction.—Pouls rétracté et résistant, avec fausse apparence de petitesse (opinion

de Sénac). Exemple de contracture artérielle généralisée dans un cas de saturnisme

aigu, avec terminaison fatale. — Pouls régulier, sans intermittences ou inégalités

dans les pulsations de la même artère. Inégalité des deux pouls (pouls gauche
moins fort:. — T'ichi/cardie de l'hypertension, en désaccord avec une loi de Marey.
Mensurations sphygmométriques. Tracés sphygmographiques.

Conditions morbides (état fébrile, hémiplégie, etc.) capables d'abaisser l'hyper-

tension. Hémi-hypertension artérielle.

H. Symptômes aortioles. Retenlissement diasfoUqiie de l'aorte. Son siège, à droite du
sternum, ses caractères cliniques, sa cause de production : augmentation de la

tension dans le système aortique. Diagnostic avec le retentissement diastolique de

l'artère pulmonaire, situé à gauche du sternum, et indice d'une augmentation de

tension dans la petite circulation. — Diagnostic avec le « bruit dangereux » de
l'aorte, indice d'une dilatation de ce vaisseau. Insuffisance aortique fonctionnelle.

— Hypertension artérielle, cause d'artérite généralisée (opinion de Boerhaave). —
Tableau des maladies avec retentissement diastohque de l'aorte ou do l'artère

pulmonaire. Cardiopathies artérielles avec retentissement diastoliqne de l'aorte
;

cardiopathies valvulaires avec retentissement diastolique de l'artère pulmonaire.

m. Symptômes cardiaqies. — Bradycardie, tachycardie, ]ialpitations, modifications

du choc précordial. Bruit de galop mésosystolique ou bruit de trot; prolongation

de la systole et polysystolie. — Dilatation aiguë du cœur. Cardieclasies par perle

d'élasticité du myocarde, et cardieclasies par perte de contractilité. Insufllsance

mitrale fonctionnelle, conséquence de la cardiectasie. Caractères du souffle de

l'insuffisance fonctionnelle. Bruits de galop.

IV. Symptômes viscéraux. — Congestions, hémorrhagies capillaires, épistaxis, etc.
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Dyspnée d'effort (dyspnée de Corvisart), polyuric, etc. — Exemples d"épistaxis et

d'hémoptysies précédant de plusieurs années l'évolution de l'artério-sclérose.

Pronostic. — Hypertension passagère, |)rolongée ou permanente.

Traitemknt. — Plusieurs indications : a) Combattre l'Iniperlrnsion dans ses causes :

alimentation, réduction des boissons, proscription des médicaments vaso-constric-

teurs ; — b) CombaUre t'hypcrtenskin dans ses conséquences. Médicaments artériels

vaso-dilatateurs : iodures, nitriles. Action de la saignée générale.

Conclusion : La thérapeutique de l'hypertension artérielle est une thérapeutique

préventive de l'artério-sclérose, des cardiopathies artérielles, etc.

Est-il possible d'assigner une syraptoriiatologie précise à l'hypertension

artérielle, surtout lorsqu'elle est permanente, ou seulement prolongée ?

Je réponds affirmativement, et d'une façon formelle, à cette question.

Mais, à vrai dire, il s'agit surtout des conséquences que cette hyperten-

sion peut produire sur les vaisseaux, sur l'aorte, sur le cœur, et en der-

nier lieu sur les viscères. Il en résulte que les symptômes sont de

quatre ordres : vasculaires ou vaso-moteurs, aortiques, cardiaques, vis-

céraux.

I. — Symptômes vasculaires ou vaso-moteurs. — Us sont le plus souvent

le résultat du spasme artério-capillaire, et c'est pour cette raison que les

malades présentent les symptômes suivants :

Alfjidités locales (refroidissements limités aux membres inférieurs, à

un segment de membre, aux genoux, quelquefois aux membres supé-

rieurs, plus rarement dans la moitié du corps) ; des accidents ressemblant

à la st/ncope locale des extrémités (phénomène du doigt mort, avec

fourmillements et légère diminution de la sensibilité dans l'un des bras,

surtout dans le bras gauche) ; des douleurs rhiimatoïdes et crampes

dans la continuité des membres, avec sensation de fatigues locales, de

lourdeur comme parétique, douleurs vagues qui, bien étudiées par mon
chef de clinique Weber, sont encore le résultat du spasme artério-

capillaire et qu'il ne faut pas confondre avec des névralgies ni attribuer

au rhumatisme; des vertiges survenant surtout le matin, ou un état

vertigineux habituiîl ; une céphalée sourde avec lourdeur de tête,

bourdonnements d'oreilles
;
quelques troubles visuels pouvant prendre

parfois les caractères de la migraine ophtalmique ; une tendance à la

somnolence, au vague cérébral, aux fatigues intellectuelles ; la pâleur

des téguments et surtout de la face pouvant survenir d'une façon pa-

roxystique. Ce dernier symptôme, constitué par des accès de pâleur du

visage, doit être recherché : rapidement et d'une façon spontanée, la face

devient pâle, d'un teint anémique, puis, au bout de quelques minutes

ou de quelques heures, elle reprend sa coloration normale et peut même
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être envahie par quelques bouffées de rougeur avec sensation de chaleur

à la tête.

Tous ces accidents, je le répète, sont imputables à des troubles vaso-

moteurs, ils sont le résultat du spasme artériel des membres, de la face

et du cerveau. Mais, dans des cas plus rares, lorsque l'hypertension

artérielle est due à l'excitation des vaso-dilatateurs, ou encore à l'aug-

mentation de la masse sanguine (sorte de pléthore des anciens), les phé-

nomènes congestifs prennent la place des symptômes d'ischémie locale.

Alors, la face est rouge, animée et souvent traversée par des bouffées de

chaleur ; il y a des bourdonnements d'oreilles, des vertiges congestifs, un

peu de paresse de la mémoire et de lenteur intellectuelle pouvant alterner

avec une légère excitation psychique, une réelle tendance au sommeil.

Parfois, la céphalalgie et les douleurs névralgiformes prennent des

caractères particuliers : c'est une céphalalgie pulsatile, caractérisée sur-

tout par de violents battements dans les tempes, le cou et la tête. Je

vous citerai comme exemple un malade que mon regretté ami, Hallez (de

Lille), me fit voir, et qui ne pouvait faire quelques pas ou un simple

effort sans éprouver immédiatement des battements extrêmement dou-

loureux dans toute la tête, battements ayant pour caractère de cesser

rapidement par le repos ; mais ils se produisaient aussi parfois d'une

façon spontanée. J'ai à peine besoin de vous dire que la médication anti-

névralgique par la quinine, l'antipyrine ou l'aconitine ne produisit aucun

résultat thérapeutique. En m'appuyant sur les principaux symptômes

accusateurs de l'hypertension artérielle, je prescrivis à ce malade des

médicaments dépresseurs de la tension vasculaire. Cette médication

rationnelle, suivie pendant quelques mois, fit disparaître assez rapide-

ment cette affection douloureuse qui avait été rebelle à tous les traite-

ments depuis plus de deux ans.

Le pouls présente des caractères bien plus importants encore ; car

jusqu'ici les symptômes vasculaires et vaso-moteurs ne sont pas très

saillants et ne permettent pas suffisamment de reconnaître l'existence de

l'hypertension artérielle. Lorsque celle-ci est le résultat de la vaso-dilata-

tion active, le pouls radial est plein, fort, presque vibrant, et toujours

très résistant au doigt qui le comprime. Lorsqu'elle est consécutive à la

vaso-constriction, le pouls est serré, concentré, cordé (suivant l'expres-

sion des anciens), tendu comme un fil de fer. Dans certains cas, il est

comme rétracté et difficile à sentir; alors, il a l'apparence de la petitesse,

et l'on est souvent étonné de constater au sphygmomanomètre une force

et une résistance que la simple palpation du doigt ne faisait pas soup-

çonner.
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A ce sujet, il n'est pas inutile de vous reproduire un passage de Sénac

écrit dès 1749 :

« Le pouls peut être très fort et très petit en môme temps; il sera

tel lorsque l'action du cœur sera vive, et que les artères seront resserrées;

alors, la forme de ce pouls pourra être variable ; l'artère peut être dure

et tendue comme une corde, c'est ce qu'on appelle puhus tensivus ; le

sang peut frapper comme un dard les parois artérielles, c'est ce qui

forme le pouls qu'on a nommé vibratimis, pouls dardant, il est l'effet

d'une grande irritation inflammatoire.-. Le pouls dur est une espèce de

pouls fort ; en certains cas, il peut dépendre de la sécheresse des artères

qui, étant durcies et tendues, ressemblent à des cordes ; la contraction

des parois artérielles peut leur donner aussi de la dureté
;
quelquefois les

artères dures sont fort dilatées; en divers cas, elles sont concentrées ; or,

dans ces deux états, elles ressemblent à des cylindres durs qui présen-

tent une grande résistance au doigt qui les comprime ; l'excès de cette

raideur forme le pouls qu'on appelle spvratiis... Le pouls dur marque donc,

ou la sécheresse des artères, ou le resserrement de leurs parois exposées

à quelque irritation violente, ou la difficulté que trouve le sang en pas-

sant parles filières des artères. »

Vous voyez, par cette citation, qu'au milieu du siècle dernier, Sénac

avait déjà décrit en termes précis les caractères de la dureté du pouls

due à la « contraction des parois artérielles ».

Quand l'hypertension est extrême, le pouls radial peut être à peine

perceptible, et c'est ainsi que je vous ai montré, il y a quelques semaines,

un saturnin présentant une contracture vasculaire telle qu'on pouvait à

peine sentir les pulsations dans toutes les artères; et cependant le cœur

se contractait énergiqueraent et violemment, sans doute pour lutter

contre les obstacles périphériques. Les téguments de toute la surface du

corps étaient d'une pâleur cadavéreuse, et le malade finit par succomber

après quelques jours. A l'autopsie, nous n'avons trouvé qu'un petit ané-

vrisme situé au niveau de la première portion de l'aorte descendante,

maladie qui, à ce degré, et sans aucune rupture de la poche anévrismale

n'avait pas été capable de provoquer une terminaison funeste. Je crois que,

chez cet homme en état d'hypertension permanente par le fait même de

son anévrisme, la contracture généralisée de tout le système vasculaire

par suite de son intoxication saturnine, a été l'une des principales

causes, sinon la seule cause de la mort. A ce sujet, je vous rappelle que,

pour Broadbent, l'exagération soudaine et considérable de la pression

artérielle peut devenir fatale.

Ainsi, ne vous y trompez pas. Le pouls peut avoir l'apparence de la

petitesse lorsqu'il est profondément rétracté; mais, quand il est en
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même temps résistant au doigt qui le comprime, il est l'indice d'une

hypertension extrême. Lorsqu'il est à la fois petit et facilement dépres-

sible, il est au contraire un signe d'hypotension. Vous ne confon-

drez donc pas le pouls petit et résistant (signe d'hypertension) avec le

pouls petit, mou et dépressible (signe d'hypotension). Je vous ai dit

également qu'un pouls ample et dépressible (pouls post-hémorrhagique)

n'est pas synonyme de pouls fort ou plein, et qu'il est souvent sympto-

matique d'un abaissement dans la tension artérielle.

Vous savez encore que l'hypertension artérielle due à la vaso-constric-

tion, est le résultat des obstacles CNistaut à la périphérie du système cir-

culatoire. Or, vous pouvez avoir la démonstration de ce fait par l'expé-

rience suivante : lorsque vous prenez le tracé sphygmographique du
pouls, comprimez, de façon à l'effacer complètement, l'artère radiale au

dessous de l'instrument, et vous verrez immédiatement le tracé changer

de caractère. Cette modification dans la forme et la force du pouls ne

sera jamais aussi complète que dans l'hypertension artérielle.

Le pouls de l'hypertension artérielle est le plus ordinairement régulier,

sans inégalités, sans intermittences. Parfois cependant, on observe comme
je vous l'ai fait souvent constater, une inégalité de force des deux pouls,

et c'est presque toujours celui de gauche qui est moins développé que

celui de droite. C'est là un caractère que nous retrouverons du reste, dans

l'artério-sclérose confirmée.

Il présente souvent une fréquence anormale; mais parfois, il est lent,

ou plutôt traînant et prolongé, se rapprochant du pouls du rétrécissement

aortique, avec ime ligne d'ascension inclinée et oblique au sphygmo-
graphe, ce qui indique la lenteur relative de pénétration de la masse
sanguine dans l'arbre artériel. D'autres fois, au contraire, il est plus fré-

quent qu'à l'état normal, soit d'une façoîi permanente, soit d'une façon

paroxystique. Mais il s'agit là d'une tachycardie modérée, caractérisée

par le chiffre de 90 à 100 ou 120 pulsations au plus, et provoquée par la

lutte que le cœur doit soutenir contre les obstacles créés à la périphérie

du système vasculaire par le fait de son état spasmodique.

On voit donc, par là, qu'il ne faut pas prendre à la lettre la loi sui-

vante de Marey à laquelle la clinique donne de nombreux démentis :

" La fréquence du pouls est en raison inverse de la tension artérielle. »

Du reste, cet expérimentateur a corrigé ce que cette loi pouvait avoir

d'excessif, en ajoutant que la faible tension artérielle n'est pas la seule

cause capable d'augmenter la fréquence des battements du cœur. Car,

dans certains cas — dit-il avec raison — celui-ci parait directement

stimulé. La preuve, c'est ce qu'on observe après les repas : une accé-
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lération des baltements artériels coïncidant avec une élévation de la

pression vasculaire.

Les mensurations sphygmomanométriques permettent de constater

riiyperlension artérielle, et c'est ainsi qu'avec le sphygmomanomètre de

Potain, on peut voir l'aiguille atteindre 20, 23 et jusqu'à 30 divisions,

au lieu de 16 ou 18, chiffre normal.

Enfin, les tracés sphygmographiques peuvent aussi dans certains cas,

quoique d'une façon incomplète, vous renseigner sur l'état exagéré de la

tension artérielle. Ainsi, la ligne d'ascension est ordinairement lente,

oblique, le sommet est un peu arrondi et le dicrolisme de la ligne de

descente tend à diminuer et même à disparaître. Lorsque l'hypertension

artérielle est due à la vaso-dilatation, la ligne d'ascension est plus haute,

se rapprochant davantage de la verticale, et il existe un léger rebondis-

sement de la ligne de descente, ébauchant une sorte de dicrotisme. Par-

fois, celui-ci existe sur la ligne ascendante, au lieu d'être sur la ligne

descendante ; ce dicrotisme ascendant traduit l'effort de la systole, laquelle

semble se faire en deux fois pour vaincre les obstacles périphériques.

Voici quatre tracés sphygmographiques où ces principaux caractères

sont assez nettement inscrits :

Fig. 8. — Tracé spliyginograplii(|iio li'liyperleiision modérée.

(Conservation du dicrotisme sur queUpies pulsations.)

Fig. 9. — Tracé spliyginograpliif|ue d'Iiypertension modérée.

(Diminution du dicrotisme descendant.)

Fig. 10. — Tracé sphygmograpliique d'hypertension.

(Disparition presque complète du dicrotisme.)
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Fig. 11. — Tracé sphygmographique d'hypertension plus accusée.

(Disparition du dicrotisme.)

L'hypertension artérielle étant momentanément modifiée par les

circonstances qui Félèvent et que j'ai passées en revue dans la précé-

dente leçon (efforts, exercice musculaire modéré, émotions, etc.), il en

résulte que le pouls peut ainsi subir des changements assez fréquents.

D'autres fois, c'est dans le sens de l'hypotension artérielle qu'ils se pro-

duisent. Ainsi, vous savez que l'état fébrile, et surtout la dothiénentérie

diminue la tension artérielle ; c'est pourquoi, chez les individus présentant

d'ordinaire une hypertension artérielle permanente, on voit sous l'influence

des états fébriles, les caractères sphysmographiques du pouls se modifier,

et le dicrotisme apparaître sur la ligne de descente. Dans les hémiplégies

récentes survenant à la suite des hémorrhagies cérébrales par exemple,

on peut voir apparaître, du côté de l'hémiplégie, des phénomènes de

parésie vaso-motrice (chaleur de la peau, hémi-œdème, etc.). Dans ces cas

le pouls du côté sain conserve ses caractères, il peut rester fort, vibrant,

tendu et toujours résistant, tandis que, du côté opposé, il est ample et

dépressible avec un tracé sphygmographique tout à fait différent et carac-

térisé par la tendance au dicrotisme. Voilà, pour le dire en passant, un

exemple de plus qui vous montre que l'état de la tension des artères est

subordonné à leurcontractilité et à leur élasticité, puisque du côté opposé

à rhémiplégie, le pouls peut présenter les caractères de l'hypertension

(hémi-hypertension artérielle), tandis que, du côté paralysé, il offre ceux

de l'hj'potension (hémi-hypotension).

Enfin, vous constaterez souvent des battements exagérés et visibles

des artères du cou.

H. Symptômes aortioles. — Le signe vraiment pathognomonique de

l'hypertension artérielle réside dans l'existence de ce que j'étudie depuis

longtemps sous le nom de retentissement diastolique de Taorte, en coup

de marteau. Il présente son maximum d'intensité à droite du sternum,

près de son bord droit, dans le deuxième espace intercostal. D'autres

fois, il se rapproche encore plus de ce plan osseux, et c'est à sa partie

médiane qu'on peut mieux l'entendre, parce qu'il sert ainsi d'organe de

renforcement. Enfin, il n'est pas rare, surtout lorsque le cœur hypertro-

phié est un peu abaissé, de le constater plus bas, soit dans le troisième et
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même quatrième espace inlercoslal droit, soit à la partie moyenne de

la région sternale. Il s'agit, non pas seulement d'un simple renforce-

ment du second bruit, mais d'un renforcement avec rebomUsscvieiit que

j'ai essayé de faire comprendre et de décrire en le comparant à un coup

de marteau frappé sur une surface solide, et qui ébranlerait de dedans

en dehors et d'arrière en avant la paroi sterno-inlercostale. Il est d'ordi-

naire limité dans un point précis, il ne se propage pas, et ménrt pour

ainsi dire sur place.

Il ne s'agit donc pas d'une modification dans le timbre de ce bruit,

puisque ses caractères normaux sont simplement exagérés. Vous savez qu'à

l'état physiologique, le premier bruit est sourd, prolongé, presque étouffé

et qu'il s'entend plutôt à la pointe, tandis que le second bruit dont le

maximum est à la base, est clair, net, éclatant, presque superficiel,

représentant bien le claquement d'une soupape qui se ferme en s'abais-

sant brusquement, semblable au bruit fait par le chien qui lappe (dit

Rouillaud), ou encore à celui produit par la percussion du plat de la

main sur une surface liquide. Mais, si le timbre de ce retentissement

diastolique n'est pas modifié, il n'en est pas de môme de sa tonalité, qui

est souvent plus élevée '. Sa production est absolument subordonnée à

l'augmentation de la tension artérielle qui détermine une fermeture plus

rapide et plus violente du plancher sygmoïdien. Donc, toutes les fois

que vous constaterez ce retentissement diastolique à droite du sternum

dans l'aire aorlique, vous devrez conclure à l'existence de l'hypertension

artérielle. Par contre, toutes les fois que vous le constaterez à (/auche du

sternum, au niveau de l'artère pulmonaire, vous admettrez l'augmenla-

lion de la tension dans la petite circulation.

Il faut bien se garder de confondre ce retentissement diastohque de

l'aorte avec le «bruit ciangoreux »o\x l'éclat lympaniquedumème vaisseau.

«Ce bruit— comme le dit Noël Gueneau de Mussy— aune amplitude, une

redondance, une vibrance métallique caractéristiques ; il est au bruit

normal ce que le souffle amphorique est au souffle bronchique . » Le

retentissement diastolique est simplement une modification dans l'inten-

sité et la tonalité du second bruit du cœur ; son éclat dangereux ou

métallique résulte d'une modification dans son timbre. C'est pour cette

' Uiioiiiu'il ii'aiL ni indiqué ni compris la valeur diagnostique de ce retenlissemenl dias-

tolique, Douillaud parait l'avoir observé, d'après le passade suivant : •• J'ai rencontré un

grand nombre de cas où les bruits valvulaires avaient un timbre si sec, si clwjuant et si

dur, qu'on croyait entendre le bruit que produiraieut deux lames de parchemin en se

choquant brusquement et fortement l'une contre l'autre ; et de là le nom de liagucmeiH

ou de bruit parcheminé sous lequel j'ai l'habitude de désigner celte modification des

bruits valvulaires. 11 faut bien se garder de confondre ce rlar/uetnenl purchciiriné avec le

simple frôlement de parchemin ou de taffetas dont je parlerai à l'occasion des bruits du

péricarde.»
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raison que les auteurs ont assigné à ce dernier un ton, ou un écho

métallique (Skoda), qu'ils l'ont comparé à la résonance d'une clochette,

ou d'un gong (Gairdner). Bouillaud l'avait autrefois désigné sous le nom
« d'un bruit âpre, étouffé, légèrement enroué, ou même tout à fait

rauque », et il l'avait rapporté plutôt au frottement de la colonne san-

guine qu'au choc des valvules. Bucquoy et Marfan reproduisent à peu

près la même idée, puisqu'ils attribuent ce bruit clangoreux au simple

alhérome de l'aorte sans dilatation de ce vaisseau. Je ne partage pas cette

opinion, et avec Gueneau de Mussy, je suis en mesure d'afiirmer que ce

bruit est presque toujours l'indice d'une dilatation cylindroïde de l'aorte.

Vous voyez qu'il est nécessaire de distinguer chniquement ces deux

bruits : le retentissement diastolique et le bruit clangoreux. de l'aortî.

Le premier signifie, élévation de la tension artérielle ; le second, dilata-

tion de l'aorte avec ou sans hypertension artérielle. Celui-là est une

simple augmentation d'intensité ou de tonalité du second bruit qui devient

ainsi plus éclatant ; celui-ci est le résultat d'un changement de timbre

du même bruit qui devient métallique, prolongé sous forme d'un écho

lointain et progressivement affaibli. Le retentissement diastolique reste

bien localisé, il ne s'étend pas au delà des limites presque normales

de l'aorte ; le bruit clangoreux s'entend souvent au-dessus et au-dessous,

ainsi qu'en dehors de la région aortique.

Cette distinction est importante parce que, dans le cas où l'hyperten-

sion s'accuse et persiste pendant un temps plus ou moins long, on peut

assister sur place à la transformation du retentissement diastolique en bruit

clangoreux. En effet, sous l'influence de la pression sanguine exagérée

qui est d'autant plus grande qu'elle porte sur un vaisseau plus rapproché

du cœur, l'élasticité de l'aorte finit par être vaincue; alors le vaisseau se

dilate, ce que vous pouvez constater par l'apparition du bruit clangoreux.

On voit même, rarement il est vrai, survenir sous l'influence d'une

hypertension sanguine longtemps prolongée, une sorte à' insuffisance

aortique fonctionnelle, analogue à l'insuffisance mitrale de même nature

qui survient par suite de la dilatation simple de l'orifice auriculo-ven-

triculaire. Bouveret (de Lyon) a signalé cette insuffisance fonctionnelle

de l'aorte dans le cours de la néphrite interstitielle. Mais il est démontré

pour moi qu'elle peut apparaître avant même la localisation rénale de

l'artério-sclérose, pendant la période plus ou moins longue d'hyper-

tension artérielle qui la précède. Car je vous ai déjà dit que celle-ci

est la cause d'altérations vasculaires et de l'artérite généralisée et qu'elle

peut même, par suite de l'irritation constante de l'endartère, produire

à la longue les lésions de l'aortite. C'est là une opinion que je cherche

à faire prévaloir depuis plusieurs années et dont on trouve l'indica-

HENRI HUCHARD. — MALADIES DU CŒUR. <j
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lion dans ce passage de Boerhaave écrit dès 1708 : « L'impulsion contre

les parois artérielles exerce sur les petits vaisseaux qui composent leur

tunique, une action telle que ces compressions successives de chaque

ondée sanguine finissent par rétrécir ces petits vaisseaux, oblitérer leurs

cavités, épaissir leurs parois, d'où il résulte que leurs tuniques arté-

rielles elles-mêmes deviennent plus solides, plus cartilagineuses, plus

osseuses. »

En résumé, le renforcement du second bruit, à droite du sternum

(retentissement diastolique de l'aorte) signifie : augmentation de la tension

artérielle. Le timbre clangoreux du second bruit avec ou sans renfor-

cement de ce dernier, veut dire : dilatation de l'aorte. On cons-

tate le retentissement diastolique de l'aorte dans le cours de l'artério-

sclérose généralisée ou môme dans sa période prémonitoire, dans

les cardiopathies artérielles (artério-sclérose du cœur, angine de poi-

trine vraie, affections valvulaires artérielles), dans l'athérome, chez les

vieillards, chez les jeunes gens atteints de palpitations et d'hypertrophie

cardiaque de la puberté, dans la sténose artérielle congénitale, dans

cette forme de chlorose, ou cidorosis aortica^ liée à l'étroitesse de l'aorte

et à l'angustie congénitale du système artériel, enfin dans la néphrite

interstitielle où ce signe est des plus accusés. Mais, rappelez-vous que

ce retentissement diastoHque peut être transitoire ou permanent, comme
l'hypertension elle-même qui est transitoire ou permanente. Du resle,

sous l'influence de certaines conditions, comme par exemple d'un état

fébrile intercurrent qui a pour résultat d'abaisser la tension artérielle, le

retentissement diastolique peut considérablement diminuer.

Le renforcement du second bruit, à gauche du sternum (retentisse-

ment diastolique de l'artère pulmonaire), signifie : augmentation de tension

dans la petite circulation. 11 s'observe dans les affections milrales et surtout

dans le rétrécissement niitral, dans toutes les cardiopathies réflexes dues au

retentissement d'affections viscérales sur le cœur droit (estomac, intestins,

foie, utérus, etc.), dans certaines affections pulmonaires (sclérose du

poumon, dilatation des bronches, phtisie à forme fibreuse, congestions

pulmonaires, etc.), dans la chlorose et l'anémie.

Ce serait une erreur de croire que ces deux renforcements soient dans

un rapport inverse ou direct l'un de l'autre. 11 n'en est rien, parce que

la tension du système aorlique et celle de l'artère pulmonaire sont absolu-

ment indépendantes. En d'autres termes, une tension artérielle exagérée

n'amène pas forcément une diminution de la tension de la petite circu-

lation, et réciproquement; ce qui veut dire qu'avec un retentissement

diastolique de l'aorte, vous pouvez avoir un second bruit absolument

normal au niveau de l'orifice pulmonaire.
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Dans certains cas. les deux bruits diastoliques, aorlique et pulmonaire,

peuvent être tous deux exagérés en même temps dans leur intensité :

c'est lorsqu'il y a en même temps augmentation de tension dans les

deux circulations. Ces deux conditions sont réalisées, par exemple, chez

un malade atteint à la fois de néphrite interstitielle et de rétrécissement

mitral, dans certains cas d'anémie saturnine, etc.

La constatation du retentissement diastolique de l'aorte a une grande

importance pour établir le diagnostic entre les cardiopathies valvulaires

et les cardiopathies artérielles. 11 y a des cardiopathies arythmiques qui

s'accompagnent de ce renforcement du second bruit de l'aorte ; ce sont

des cardiopathies artérielles. Il y a des insuffisances aortiques avec ou
sans retentissement diastolique de l'aorte ; les premières sont d'origine

endartérique, tandis que les secondes sont de nature endocardique. Voici

un malade présentant un souffle systolique à la pointe : il est mitral par

son souffle, aorlique par la maladie, si le retentissement diastolique, au

lieu de siéger à gauche, existe à droite du sternum.

Si le renforcement du second bruit aorlique indique l'augmentation de

la tension artérielle, son affaiblissement ne peut signifier que le phéno-

mène contraire, c'est-à-dire un état d'hypotension. Je regarde donc

comme erronée l'opinion de Bucquoy et llarfan qui. après avoir rappelé

que le retentissement diastolique de l'aorte « traduit une exagération de

la pression artérielle », affirment avec Stokes, que « l'affaiblissement du
second bruit est le meilleur indice de l'affaiblissement de l'énergie

cardiaque «. Leurs conclusions, comme vous le voyez, ne sont pas en

concordance avec les prémisses de leur première proposition, et il est plus

juste de dire : L'affaiblissement du premier bruit est l'indice de l'état

aslhénique du cœur ;
l'affaiblissement du deuxième bruit aorlique est

l'indice de l'abaissement de la tension artérielle.

Le tableau suivant vous montrera la valeur séméiologique du retentis-

sement diastolique, suivant qu'il siège à droite du sternum (région de

l'aorte) ou à gauche (région de l'artère pulmonaire), ou encore dans ces

deux points à la fois.

' Artério-sclérose généralisée dans son cours
ou à sa période prémonitoire.

I Cardiopathies artérielles (artério-sclérose du

1" Retentissement diastolique de i
cœur, angor pectoris, affections valvulaires

l'aorte (à droite du sternum, à la
) „

artérielles, etc.).

... , ,
' Palpitations et hvpertrophie cardiaque de la

partie interne du deu.xieme espace ) „„K^„tA m.; J;„.,^„
f j

puberté. Ménopause.
intercostal droit).

j stéaose artérielle congénitale. Aorlisme héré-

ditadre. Chlorosis aortica. Néphrites inters-

titielle, satérielle et saturnine. Diathèse
goutteuse, etc.
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2'' Retentissement diastolique de

lai-tère pulmonaire (à gauche du
sternum, à la partie interne du

deuxième espace intercostal gau- )

/ Affections mitrales, et surtout rétrécissement

mitral.

che).

Cardiopathies réflexes d'affections de l'esto-

mac, de l'intestin, du foie, de l'utérus.

Affections pulmonaires (sclérose du poumon,
dilatation des bronches, phthisic fibreuse,

congestions pulmonaires, etc.).

Chlorose, anémies.

Coexistence d'un rétrécissement mitral et

30 Retentissement diastolique droit \ d'une néphrite interstitielle.

et gauche. j Anémie saturnine.

\ Chlorose.

Voici, représentées dans ces deux figures, les principales régions où

l'on constate le retentissement diastolique droit ou gauche [signe d'hy-

pertension da7ïs la r/rnnde ou la petite circulation), et le bruit clango-

reux de l'aorte [signe de dilatation aortique).

;w

Fig. 12.

A, A,', A.", sièges difFérenls fin rclcntispement dias-

tolique de l'anrto (hypertension artérielle).

Pï P', sièges ditt'érents du retentissement diasto-

lique de l'artère pulmonaire {hj/pertension pulmo-
naire).

Fi-. 13.

A. siège cl étendue du bruit diastolique clango-
rcux de l'aorte (dilatation aortique),

P. siège du second bruit nornial de l'artère pul-
monaire.

Symptômes cardiaques. — Ceux-ci prennent quelquefois dans les mala-

dies artûrielles une importance telle qu'ils en font méconnaître la véritable

origine, et que Ton attribue au cœur seul la cause d'accidents apparte-

nant au système vasculaire. Je vous ai déjà parlé de la lenteur du pouls

(bmdt/cardie), et aussi du phénomène contraire, de la tachycardie. Or,

celle-ci peut créer un danger par elle-même, et produite par Thyperten-
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sion artérielle, elle est capable à son tour, quand elle est exagérée et

prolongée, de déterminer urie chute de cette pression, parce que les

révolutions cardiaques trop rapprochées s'opposent au complet remplis-

sage du ventricule gauche. Au début, la tachycardie est donc en quelque

sorte compensatrice, puisqu'elle tend à modérer la tension artérielle

surélevée; mais, lorsqu'elle a été trop longtemps prolongée, elle abaisse

cette tension au delà de ses limites naturelles, et il faut la combattre

quelquefois par la digitale.

L'hypertension artérielle produit aussi des palpitations qu'on ne doit pas

confondre avec la tachycardie. Elles sont le résultat de la lutte que le

cœur est obligé de soutenir sans cesse contre les obstacles situés à la

périphérie circulatoire. Ces palpitations ont des caractères particuliers :

elles sont souvent très pénibles, presque douloureuses, s'accompagnant

d'une vague sensation de plénitude ou d'anxiété précordiale qu'il ne faut

pas assimiler à l'angine de poitrine; enfin, elles sont souvent noc-

turnes parce que le sommeil et la position couchée contribuent encore

pour leur part à augmenter la tension artérielle.

Du rétrécissement artériel généralisé, résulte une hijpertrophie car-

diaque analogue, au moins par son mécanisme, à toutes les hypertro-

phies qui se produisent derrière les rétrécissements d'orifices.

Le choc précordial est le plus souvent exagéré, il se fait sur une

assez large surface, et la main appuyée sur la région du cœur à la

pointe et au-dessus, sent une sorte de rebondissement qui est parfois

un indice ou une ébauche de bruit de galop. Mais à cette période et tant

que l'élasticité du muscle cardiaque est conservée, on ne constate pas

de vrai bruit de galop ; celui-ci n'apparaît le plus souvent que dans les

cas d'artério-sclérose confirmée. Je n'ai donc pas à le décrire ici. Le

cœur présente aussi le caractère de ce que j'appelle le cœur impulsif.

Le premier bruit est parcheminé, avec une sorte de dédoublement

incomplet, la première partie du bruit ayant conservé son caractère sourd,

et la seconde se terminant par un timbre éclatant (bruit de clapet, et

ressemblant assez à celui qui serait provoqué par la percussion rapide

d'un plan soUde sur une surface liquide). Il s'agit, dans ce cas, d'un faux

bruit de galop mésosystolique, que j'explique de la façon suivante :

l'effort systolique ne pouvant pas vaincre en une fois les obstacles péri-

phériques, tend à se prolonger et à se faire en deux temps. Cette pro-

longation avec redoublement de la systole se traduit sur les tracés

sphygmographiques par une ligne d'ascension traînante et oblique ter-

minée par un léger ressaut qui a été parfois confondu avec le crochet de

l'insuffisance aorlique (faux dicrotisme ascendant).
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Tous ces signes (augmentation et accentuation du choc prçcordial,

tachycardie, palpitations, prolongation de la systole, etc.) doivent être

regardés comme les conséquences de l'hyperlension artérielle, et non

comme leur cause, ainsi qu'on l'a cru pendant trop longtemps. L'étal de

la tension artérielle est réglé, gouverné par celui de la circulation péri-

phérique, il est rarement subordonné à l'énergie plus ou moins grande

de la contraclilité cardiaque. Si dans le cours de l'hyperlension, le cœur

se contracte avec plus de force, c'est parce qu'il lutte, c'est pour lutter

contre les obstacles périphériques. Ainsi-, Marey a pu dire : « La force

du pouls n'est point en rapport avec l'énergie de la contraction ventri-

culaire, mais elle est réglée par l'état de la circulation dans les dernières

ramifications du système vasculaire. » Le cœur obéit donc aux vaisseaux,

et non pas les vaisseaux au cœur ; il est plus souvent « entraîné qu'en-

traineur », comme Lorain l'a si judicieusement fait remarquer.

Mon but, en entrant dans tous ces détails, c'est de déposséder le cœur

d'un certain nombre de symptômes qui no lui appartiennent pas en propre

et qui sont dus plutôt à l'état de la contraclilité artérielle ; mon but est

de vous démontrer, encore une fois, qu'on a trop étudié le cœur central

à l'exclusion du cœur périphérique constitué par tout le système vascu-

laire.

Quand l'hypertension existe depuis longtemps, quand elle a été sou-

vent répétée, l'élasticité cardiaque est vaincue, et l'on observe ainsi de

véritables dilatations aigiii's du cœur gauche que vous constatez par la

vue (légère voussure précordiale) et surtout par la percussion (augmen-

tation de la matité cardiaque dans ses diamètres horizontal et vertical).

11 ne faut pas confondre ces cardieclasies dues à la perte d'élasticité du

myocarde aux cardieclasies ducs à la perle de sa contraclilité. Les pre-

mières sont temporaires et curables ; les secondes sont plus durables,

parfois permanentes et souvent définitives, parce qu'elles sont dues aux

lésions dégénéralives des fibres cardiaques.

Sous l'influence de la cardieclasie, surtout lorsqu'elle existe depuis

longtemps et qu'elle atteint certaines limites, on peut voir survenir une

dilatation parallèle de l'orifice auriculo-ventriculaire, une insuffisance

mitrale fonctionnelle se traduisant par l'existence à la pointe d'un souffle

bref, rapide, très localisé, et ayant peu de tendance à se propager vers

l'aisscllo ou dans la région dorsale, à timbre parfois intense au point de

prendre le caractère d'un bruit serratique ; car c'est une erreur de croire

que la moindre intensité du souffle peut servir d'élément de diagnostic

en faveur de l'insuffisance fonctionnelle, et il vous arrivera souvent de

constater dans les insuffisances organiques des souffles beaucoup moins
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intenses. Cette insuffisance fonctionnelle est plus souvent temporaire,

c'est-à-dire qu'elle peut disparailre avec la dilatation cardiaque qui lui a

donné naissance ; mais parfois aussi elle persiste indéfiniment, elle reste

permanente comme le souffle systolique de la pointe auquel elle a donné

naissance, et c'est ainsi que vous voyez, dans la néphrite interstitielle,

apparaître assez brusquement sous l'oreille un souffle systolique de la

pointe qui ne disparaîtra plus jamais (souffle d'insuffisance fonction-

nelle et permanente de la mi traie). 11 a pour caractère, encore une fois,

d'être très localisé à la pointe et de pouvoir diminuer beaucoup d'inten-

sité après l'administration de la digitale.

A celte période, le cœur est obrigé de lutter contre deux obstacles
;

celui de la périphérie dont je vous ai déjà parlé, et l'obstacle central dû

à l'encombrement ventriculaire. C'est alors qu'il s'hypertrophie et que

l'on constate à la main et au moment de la systole le rebondissement

cardiaque, ébauche du bruilde (/alop qui, par la suite s'accentuant davan-

tage, devient toujours l'indice d'un état asthénique du cœur. Je vous

parlerai plus tard de ce bruit de galop dû au bruit surajouté du choc

diastolique précédant le choc systolique normal. 11 reproduit le rythme

de l'anapeste ^^_ (deux brèves et une longue), comme pour la pronon-

ciation de ce mot : l'a, làp-pâ). Il doit être distingué du bruit de trot'- dû

à la contraction bisystolique du cœur y^_^ (une longue entre deux brèves :

(Pë'âp-pà) ; et aussi du bruit de rappel dû au dédoublement du second

bruit et correspondant au dactyle _^^ (une longue suivie de deux brèves :

Pâ-lâp, pà).

Symptômes viscéraux. — Je vous les ai déjà signalés en partie lorsque

je vous ai parlé des troubles cérébraux caractérisés par la céphalée, les

vertiges, la somnolence, les troubles visuels, etc.

Il faut encore ajouter la tendance aux congestions, aux hémorrhagies

capillaires (congestions pulmonaires, hémoptysies, épistaxis, etc.), à la

dyspnée et surtout à la di/spnée d'effort, enfin à la polyurie, symptôme
fréquent et même habituel de l'hypertension artérielle.

Je vous ai déjà rappelé qu'en 1882, j'ai appelé l'attention, sous le

nom « d'hémoptysies arthritiques » - sur des hémorrhagies qui peuvent

survenir à toutes les périodes de la vie, qui, n'étant dues à aucune lésion

de l'appareil cardio-pulmonaire, doivent être vraisemblablement ratta-

chées à l'hypertension artérielle. De son côté, Duclos (de Tours) a rap-

' M. d'Espine (de Genève! a signalé le « bruit de Irol » (liée, de méd., 1882), auquel il

donne une interprétation séméiologique diirérente, et qu'il regarde comme une variété

de bruit de galop.

- Loc. cit. {Congrès de Rouen, 1882).
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porté les observations de malades qui, plusieurs années avant d'être

atteints d'artério-sclérose, ont eu des hémoplysies répétées. Voici ce

qu'il a observé sur ces malades :

Les uns aboutissent, dans un délai variable d'une à plusieurs années, à

des manifestations rhumatismales très nettes et parfois au rhumatisme

fibreux ; les autres arrivent, après un temps beaucoup plus long, à

l'artério-sclérose qui se généralise peu à peu, rarement, très rarement,

d'emblée; les autres enfin, sans présenter en apparence aucune trace ni

de rhumatisme fibreux, ni d'artério-sclérose généralisée, arrivent dans

un délai variable, mais généralement plus court que dans les deux cas

précédents, à la néphrite interstitielle '.

C'est au même ordre de faits que doivent être rapportées les épistaxis

d'un homme de quarante-trois ans dont j'ai rapporté l'histoire en 1888 ".

Il s'agissait d'un goutteux qui avait eu déjà pendant son enfance et sa

jeunesse des épistaxis abondantes et répétées qui avaient disparu vers

l'âge de dix-huit ans. Elles reparurent à l'ùge de quarante-deux ans (en

1878), et les années suivantes, jusqu'en 1883, elles furent si abondantes

qu'elles nécessitèrent plusieurs fois l'emploi du tamponnement. A celte

époque, comme je le faisais alors remarquer, il n'y avait aucun signe

de néphrhe interstitielle, aucune trace d'albumine dans les urines, mais

on remarquait chez le malade tous les signes d'hypertension artérielle :

pouls fort, vibrant, concentré ; retentissement diastolique de l'aorte
;

battements anormaux des artères cervicales et temporales, légère dila-

tation de l'aorte. La même année (en 1883), il eut, sans hémiplégie,

une légère attaque d'aphasie qui disparut en quelques jours, et dès cette

époque il éprouva de la dyspnée d'effort survenant sous l'influence de

la marche ou d'un travail quelconque. Ce fut seulement l'année sui-

vante que se montrèrent pour la première fois les symptômes de la

néphrite interstitielle à laquelle il finit par succomber. L'histoire de ce

malade peut donc se partager en trois périodes : Dans la première, à

l'âge de quinze à dix-huit ans, des épistaxis répétées qui peuvent bien

être d'origine rhumatismale ou goutteuse, mais qu'il faut rattacher à

l'état d'hypertension artérielle; dans la seconde, vers l'âge de quarante-

deux ans, on voit se renouveler ces épistaxis dues à la même cause

et à l'évolution d'une arlérite généraUsée; enfin, la troisième période

est caractérisée, à l'âge de cinquante ans, par tous les symptômes de la

néphrite interstitielle à laquelle le malade succombe une année après.

Quant à la dijspnée, elle a des caractères particuliers : elle se traduit

' DucLos (de Tours), loc. cit. {Revue gcn. de clin, et t/u-r., 1890).

' Société me'd. des hôpitaux, 1888.
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de bonne heure sous la forme d'anhélation survenant surtout sous l'in-

fluence de la marche, du moindre effort. Elle s'accompagne parfois d'une

sensation d'anxiété vaguement douloureuse dans la poitrine; mais elle

est surtout un symptôme important de l'artério-sclérose confirmée, de

l'artério-sclérose du cœur et du rein. Je vous en montrerai plus oppor-

tunément les caractères, lorsque j'étudierai ces maladies dans les leçons

suivantes. Il me suffira pour aujourd'hui de vous rappeler que cette dijsp-

née d'effort peut être appelée du nom de dijspnée de Corvisart, pour

rendre hommage à cet auteur qui, le premier, l'a bien décrite. « Le

moindre exercice — a-t-il dit — cause un essouftlement accablant; de

temps en temps le malade est forcé, pour respirer plus facilement, de

suspendre sa marche, surtout quand il monte un escalier. »

La polyurie due à l'hypertension simple en l'absence de tout symp-

tôme de néphrite interstitielle, est habituellement modérée (2 litres à

2 htres 1/2 d'urine par jour); elle est intermittente, et c'est ainsi que

les malades rendent parfois des urines abondantes, peu denses, claires

et limpides, et que d'autres fois celles-ci sont assez rares, chargées

d'urates et concentrées. Ces urines qu'on peut appeler alternantes, sont

en rapport avec les fluctuations qui se produisent souvent dans l'état de

la tension artérielle.

Enfin, parmi les troubles viscéraux, il faut encore signaler ceux qui

se passent du côté du cœur et sur lesquels j'ai suffisamment insisté, il y

a quelques instants.

Pronostic. — Broadbenl a dit que l'hypertension soudaine et violente

peut, par elle-même, déterminer la mort. Je n'ai pas vu de ces faits,

quoique je regarde la chose comme très possible. En tous cas, la notion

du pronostic est contenue dans les accidents qu'elle détermine lorsqu'elle

est passagère, accidents que je vous ai énumérés dans la leçon précé-

dente. Mais, lorsqu'elle est permanente, ou seulement prolongée, elle

peut avoir un retentissement défavorable sur le cœur lui-même, comme
je viens de vous le démontrer ; elle peut en outre devenir l'origine de

l'artério-sclérose généralisée, comme vous le verrez dans les leçons sui-

vantes, lorsque nous étudierons ce grand processus morbide.

TnAiTEMENT. — L'étude que je poursuis avec vous depuis plus de six

ans sur celte question éminemment pratique de la tension artérielle dans

les divers étals morbides, m'a permis de créer une grande classe de

maladies que l'on peut réunir sous le vocable de maladies par modifica-

tions de la te/ision artérielle. Je vous ai démontré, au sujet de l'hypo-

tension artérielle, que cette élude a une sanction thérapeutique; il doit
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en être de même pour Thypertension qu'il faut combattre dans ses causes

ou dans son mode de production, et surtout dans ses conséquences.

a). Il faut la combattre dam ses causes. — C'est ici que l'hygiène et le

régime alimentaire prennent une grande importance.

Prescrivez beaucoup de laitage dans l'alimentation, la diminution des

boissons et surtout la suppression de toutes celles qui sont excitantes,

du thé, du café, des liqueurs, du vin pur ; la suppression des aliments

qui renferment plus ou moins de ptomaïnes comme les poissons, les

viandes faisandées et peu cuites, les fromages faits, la charcuterie, le

gibier dont la viande est d'aulant plus toxique que l'animal a été davan-

tage surmené par la course et la chasse. Tous ces aliments doivent être

proscrits, parce qu'ils déterminent l'augmentation de la tension artérielle

en excitant la contractilité des vaisseaux.

La réduction des boissons a une très grande importance ; car, lorsque

celles-ci sont prises en trop grande abondance, elles ont pour résultat de

produire une sorte de pléthore vasculaire qui aboutit forcément à l'hyper-

tension artérielle.

« Tous, nous buvons trop, a dit fJErtel ; la proportion habituelle de

nos boissons dépasse de beaucoup la quantité nécessaire aux échanges

nutritifs
;
jamais nous ne les réglons sur nos dépenses. />

C'est pour cette raison que dès l'année 1884, à propos des bons effets

du régime sec dans les maladies de l'estomac, je m'exprimais déjà en

ces termes : « La diète sèche est encore applicable, comme j'espère

pouvoir le démontrer un jour, à d'autres affections caractérisées surtout

par l'excès de tension artérielle, chez les athéromateux, chez les indivi-

dus atteints de néphrite interstitielle, d'afleclions aortiques, ou d'angine

de poitrine avec élévation plus ou moins considérable de la pression

vasculaire, chez ceux qui sont prédisposés aux hémorrhagies diverses,

aux congestions ou aux hémorrhagies cérébrales, aux épistaxis, etc. ' »

La quantité de boissons peut donc conduire à l'hyperlcnsion artérielle

•et à ses conséquences, et c'est pour cela qu'il faut restreindre cette quan-

tité dans toutes les maladies de l'hypertension que j'ai déjà étudiées, prin-

cipalement dans l'artério-sclérose, les cardiopathies de la puberté et de la

ménopause, chez les goutteux, etc.

On peut encore ajouter que nous mangeons trop, et l'abus que nous

faisons de la viande et surtout de la viande mal cuite ou faisandée, con-

duit vraisemblablement au même résultat. Toutes ces causes peuvent

' Ma régime sec dans les maladies de l'estomac el principalement dans la dyspepsie des

-liquides. {Société de thérapeutique, 30 août 1884.)
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aboutir à Fartério-sclérose en produisant une sorte de surmenage artériel.

Vous devez encore employer avec circonspection les médicaments qui

ont pour efTet d'élever la pression vasculaire ou de produire la vaso-

constriction. Dans ce nombre se placent le seigle ergoté, l'atropine et la

belladone, etc. Quant au\ médicaments cardiaques, aux préparations

de digitale en particulier, on ne doit jamais en abuser, quoique la digi-

tale porte en elle-même son correctif, par la diurèse qu'elle détermine

en abaissant la pression artérielle après l'avoir d'abord élevée. Mais il

faut, surtout et avant tout, supprimer l'usage du tabac qui détermine

la vaso-constriction, l'hypertension artérielle, et peut conduire à l'artério-

sclérose.

La qualité des boissons a aussi une grande influence sur la produc-

tion de l'hypertension artérielle, et c'est ainsi que, pour combattre ou

prévenir celle-ci, il faut proscrire l'usage de l'alcool, des boissons spiri-

tueuses, etc.

Comme l'hvpertension s'accompagne le plus souvent d'un état spasmo-

dique de tout le système artériel, il faut aussi veiller au fonctionnement de

la peau, combattre la tendance aux algidités périphériques, et pour cela,

prescrire des bains fréquents, du massage, des frictions sèches sur le

tronc et sur les membres.

b). Il faut combattre Fhypertension artérielle dans ses conséquences. —
C'est ici que le traitement médicamenteux fait son apparition et qu'il faut

avoir recours aux médicaments possédant une action spéciale sur le

système vasculaire. Pour cette raison, je les ai appelés du nom de médi-

caments artériels. Ceux-ci sont de deux sortes :

1° Les uns agissent en produisant la vaso-constriction et l'augmentation

de la tension artérielle ; ils ne peuvent donc pas être employés pour com-

battre celle-ci.

Dans cette catégorie de médicaments artériels vaso-constricteurs, se

placent : l'ergot de seigle, la belladone, l'hydrastis canadensis, la cocaïne,

la strychnine, etc.

Au sujet de la strychnine, qui est le type des poisons convulsivants,

Richter a cru voir, en 1863, qu'elle détermine une augmentation consi-

dérable de la tension artérielle et une forte contraction des vaisseaux de

la membrane interdigitale des grenouilles en expérience. Sigmund Mayer

partage cette opinion, qui n'est pas acceptée par V'ulpian. Pour ce der-

nier, la strychnine n'agit pas d'une façon spéciale sur les vaso-moteurs

et sur le centre vaso-moteur. Il s'agirait alors d'un resserrement réflexe

d'un grand nombre de vaisseaux périphériques, resserrement réflexe dû

probablement aux stimulations excito-motrices de la substance grise



76 CINQUIÈME LEÇON

bulbo-médullalre modifiée par cet agent toxique En voici la preuve :

A un chien chloralisé, on injecte delà strychnine. Dans ces conditions, la

pression artérielle ne change pas, et cependant Texcitation des vaso-

moteurs peut produire des constrictions vasculaires chez les animaux

chloralisés. Si la strychnine déterminait une excitation directe des centres

vaso-moteurs, on devrait observer chez cet animal strychnisé une éléva-

tion de la pression vasculaire. Or, si ce resserrement ne se produit pas,

c'est parce que le chloral abolit la réflectivité vaso-motrice de la moelle.

2" Les autres médicaments artériels, parmi lesquels il faut citer les

iodurcs, les nitrites, la nitro-glycérine, agissent en déterminant la vaso-

dilatation et l'abaissement de la tension artérielle.

C'est là une action complexe fort importante que mes expériences

avec Eloy ont révélée il y a cinq ans. Donc, si les médicaments car-

diaques (digitale, strophantus, caféine, etc.) agissent comme soutiens du

cœur en tonifiant directement le myocarde et en élevant la tension vas-

culaire, les médicaments artériels se comportent comme des agents

de souliigement du cœur. Ils agissent indirectement sur l'organe

central de la circulation, en favorisant ou en facilitant son travail par

l'abaissement de la tension artérielle, par la dilatation vasculaire et par

la diminution consécutive des obstacles périphériques. Ils activent encore

l'irrigation sanguine des parois du myocarde en produisant la dilatation

des coronaires. Ils possèdent également une action spéciale sur les parois

artérielles, ce qui rend compte (avec l'abaissement de la pression vascu-

laire) des améliorations et des guérisons des anévrismes aortiques non

syphilitiques au moyen de la médication iodurée.

Un de mes anciens internes, P. Binet (de Genève), vient à nouveau

d'étudier l'action des iodures sur la tension artérielle'. D'après lui, les

expériences ne permettent pas d'attribuer à l'iode et aux iodures une

influence bien manifeste sur la pression quand ils sont ingérés à dose

faible, non toxique, et par voie stomacale, dans les conditions physiolo-

giques. « On ne saurait nier cependant, ajoule-t-il, les heureux effets du

traitement ioduré dans l'artério-sclérose et certaines cardiopathies. Il est

possible qu'une pression pathologiquement modifiée soit plus accessible

à l'action des iodures. »

J'ai soutenu naguère la même idée-, lorsque j'ai comparé l'action

différente des médicaments à l'état sain ou à l'état pathologique.

' p. liiNET et ,I.-L. Prévost. Action de l'iode el des iodures sur la pression artérielle.

{Rei\ méd. de la Suisse romande, août 1890.)

l'Action l/iérapeulique dfs médicaments comparée à leur action physiolor/ique (Soc.

de thérapculir/ue, 2(i mars ISyO). Voir sur le même sujet : Revue gcn. de clin, et de l/iérap.,

X90, n" 31.
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c). — La saignée générale a-t-elle une action sur la tension artérielle ?

A ce sujet, les avis sont partagés. C'est ainsi qu'en 1850. A'olkmann a

démontre par des expériences l'abaissement de la pression sous l'in-

fluence des hémorrhagies. Worm-Mûller a prouvé (en 1873) qu'on peut

enlever à des chiens bien portants une quantité de sang égale à 1,6 ou

à 2.82 pour 100 du poids du corps sans diminution notable de la pression

carotidienne. Celle-ci commence à baisser quand l'héinorrhagie atteint 3,76

pour 100 du poids du corps. Enfin, d'après Vinay etArloing (de Lyon),

la saignée veineuse donne certainement lieu à un abaissement de pres-

sion artérielle, laquelle se relève lentement, tout en restant inférieure

à ce qu'elle était avant l'opération.

Quoi qu'il en soit, la saignée générale dans les affections valvulaires du

cœur et surtout dans les cardiopathies artérielles, doit être considérée

comme une médication d'urgence, dont Tindication s'impose formelle-

ment, surtout dans les cas de dilatation aiguë du cœur. Un de mes élèves,

Thierry, en a démontré les effets, parfois très remarquables'. Mais je

suis loin de croire que les saignées puissent, comme on le pensait

autrefois, agir à titre de médication préventive, et dans le but d'abaisser

la tension artérielle surélevée de certains malades. C'est là une pratique

condamnée par les expériences physiologiques et par les observations

cliniques.

C'est par ces considérations que je termine aujourd'hui cette étude

sur les maladies de l'hypertension artérielle, question d'une grande

importance au triple point de A'ue de la clinique, de la prophylaxie et du
traitement rationnel d'un grand nombre de maladies.

Combattre de bonne heure l'hypertension artérielle, c'est prévenir ses

maladies (artério-sclérose, cardiopathies et néphrites artérielles, affections

aortiques, angine de poitrine, cardiopathies de la ménopause, etc.). C'est

un moyen de s'opposer à l'envahissement de l'artério-sclérose, cette

maladie du surmenage artériel. Aussi, je soumets avec espoir et confiance

cette question nouvelle des maladies de la tension artérielle à vos médita-

tions et à vos recherches.

' TuiERRY. La saignée dans les affections du cœur et de l'aorte. (Thèse in., 'Paris, 1887.)
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ARTÉRIO-SCLÉROSE

I. — Exposé clinique.

Observations d'artério-scléroses, du rein, du cerveau, du cœur. Dans les cardiopathies

arléiicllcs^ absence de cycle morbide spécial aux cardiopatliies valvulaires, les or-

ganes devenant malades au hasard des lésions artérielles. .Multiplicité des localisa-

tions de la sclérose dans divers organes ; unicité du processus anatomo-pathologique.
— Aspect protéiforme des artérites; diversité de leur siège et de leurs accidents.

Scléroses associées : scléroses du cœur et du foie, du cœur et du rein, du cœur et du
poumon, du cœur et du cerveau, de l'aorte et de la moelle. Théories mécaniques
ou dyscrasiques de Rayer, Brigbt, Traube, etc. Artério-caijUlarij-fdirosis de Guil et

Sutton. Néphrites et myocardites scléreuses associées.

Hémorrhagies diverses produites par l'arlério-sclérose; anévrismes miliaires du
cerveau et leur généralisation. Gangrène des extrémités dans les néphrites arté-

rielles. Gastrites interstitielles, cirrhoses hépatiques. E.Yemples d'indurations

scléreuses de l'estomac et du pylore.

Scléroses du l'oie, du cœur et du rein. DifTérents modes de début de l'artério-

sclérose. Rap|iorts de celle-ci avec l'emphysème, les pneumonies chroniques, les

scléroses pulmonaires, les bronchectasies, etc.

Ra[)ports des affections médullaires avec celles de l'aorte. Les scléroses médul-
laires diffuses, plus que les scléroses systémaliques, peuvent être une manifestation

de l'artério-sclérose. Artério-sclérose oculaire.

Déduction thérapeutir/ue : L'artério-sclérose, maladie du système circulatoire tout

entier (cœur, artères, veines, capillaires). Angio-scIéroses.'Varices(phlébo-sclérose) et

artério-sclérose. Pléthore abdominale, héniorrho'ides, etc.— Lamédicationdoitviser,
non pas tel organe malade, mais tout un système analomique, le système artériel.

Je vous ai montré à la salle Andral, n" 9, un homme de soixante ans,

entré le 4 mars 188.") à l'hôpital Bichat, pour une dyspnée, très accusée

depuis quelques jours. Ce malade, sujet aux bronchites, très essoufflé au

moindre mouvement, présentait à l'inspection et à la percussion de la

poitrine les signes d'un emphysème pulmonaire d'ancienne date. Mais,

par un examen plus prolongé, je vis bientôt qu'un étal aigu avait dû

venir depuis peu de temps se grelTer sur l'élat ancien des poumons,



AUTERIO-SCLliROSE 19

puisque nous constations les symptômes suivants : pouls plein et vibrant,

à 120 par minute
;
peau chaude avec température axillaire de 38,9 ;

quelques vésicules d'herpès vers l'oriGce nasal et à la lèvre supérieure ;

à l'auscultation, râles sonores généralisés, avec un foyer de râles crépi-

tants fins sur une largeur égale à la paume de la main dans la région

sous-épineuse droite, là oîi existaient une diminution de la sonorité à la

percussion et un léger retentissement de la voix. Du reste, cet homme
toussait depuis un mois environ, il avait éprouvé six jours auparavant,

après une impression de froid, une légère douleur de côté avec quelques

frissons ; l'expectoration, un peu visqueuse et filante, analogue à une

solution de gomme, nous permit encore d'affirmer le diagnostic de

broncho-pneumonie, ou de pneumonie catarrhale.

Cinq jours après l'entrée du malade à l'hôpital, les accidents aigus

avaient disparu, la fièvre avait cédé, les râles de bronchite et de con-

gestion pulmonaire s'étaient beaucoup atténués, et cependant la dyspnée

persistait, hors de proportion avec les phénomènes stéthoscopiques. Cette

dyspnée présentait quelques symptômes particuliers : nullement con-

tinue, mais paroxystique, survenant surtout le soir et pendant la nuit, au

point que le malade privé de sommeil était obligé de se mettre sur son

séant pour pouvoir respirer plus à l'aise.

Pour lui et pour beaucoup d'entre vous, il ne s'agissait que d'accès

d'asthme. Pour nous, il devait y avoir autre chose, et l'étude attentive

des accès d'oppression auxquels nous avons pu assister un jour nous

révéla les particularités suivantes : Au milieu du calme respiratoire

en apparence le plus parfait, survenait soudain une attaque de dyspnée ;

d'abord les mouvements respiratoires étaient petits et superficiels, puis

ils prenaient progressivement une amplitude de plus en plus grande

pour diminuer encore dans la même progression et arriver ensuite à une

sorte d'apnée incomplète ou pause respiratoire d'une durée de vingt

secondes environ, apnée accompagnée toujours d'un léger état de som-

nolence, et suivie bientôt des mêmes troubles dyspnéiques. Vous avez

reconnu là le ti/pe respiratoire de Chet/ne-Stokes qui se produit, comme
vous le savez, dans trois maladies différentes : dans les affections céré-

brales, dans certaines cardiopathies caractérisées par la dégénérescence

du myocarde, et aussi dans les maladies des reins arrivées à leur période

urémique. De maladie encéphalique il ne devait pas être question. Mais

le cœur était hypertrophié, impulsif au palper, et l'on pouvait percevoir

à la main, plutôt qu'à l'oreille, un léger mouvement de galop qui s'est

nettement accusé plus tard. Le premier bruit de la base était sec et

parcheminé, le second bruit légèrement retentissant à droite du sternum,

et au milieu des battements veineux des jugulaires, nous pouvions voir
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(les pulsations artérielles du cou plus violentes qu'à l'état normal. Du

reste, le pouls radial était dur, concentré, tendu, et l'artère présentait

tous les caractères de l'atliérôme à son début.

Alors, nous avons appris que le malade était obligé de se lever plusieurs

fois pendant la nuit pour uriner ; il était donc atteint de pollakiurie, symp-

tôme qu'il ne faut pas confondre avec la polyurie. Enfin, les urines étaient

pâles, abondantes, peu denses, sans albumine.

11 n'en fallait pas davantage pour me permettre d'affirmer, malgré

l'absence même de toute trace d'albuminurie, que ce malade était atteint

de néphrite interstitielle. C'était chez lui la lésion prépondérante. Quant

aux signes cardiaques observés, ils m'avaient guidé dans mon diagnostic

pour affirmer l'existence de la maladie causale, l'artério-sclérose, dia-

gnostic d'ailleurs confirmé plus tard par les résultats de l'autopsie. Du

reste, dès le 20 mars, nous constations pour la première fois par la

chaleur et l'acide nitrique l'existence d'un léger nuage albumineux.

Bientôt, les accidents rénaux s'accentuèrent davantage, les urines chan-

gèrent d'aspect et devinrent plus colorées, rares et chargées de sels, et

l'albumine qui était apparue sous forme de nuage, se présenta dès le

l" avril par les réactifs ordinaires, sous forme de flocons abondants dont

la quantité a été évaluée par la suite à 3 grammes par Htre. En outre,

le bruit de galop était des plus manifestes, les accès d'oppression plus

violents et presque subintrants. Nous assistions, à n'en pas douter, à une

crise d'urémie dyspnéique, et nous en avions la preuve expérimentale

dans ce fait que l'urine du malade, injectée dans le tissu cellulaire d'un

lapin, n'a produit aucun accident toxique.

Que s'était-il donc passé chez cet homme? Il n'avait pas été atteint

subitement de son affection rénale ; celle-ci existait à l'état latent pour

ainsi dire. Elle ne demandait qu'une occasion pour s'affirmer; ellela

trouvée dans cette complication pulmonaire qui, par son retentissement

sur les cavités droites du cœur, a épuisé rapidement la fibre cardiaque

déjà altérée, et a précipité ainsi d'une façon indirecte la production des

accidents rénaux, à la faveur d'une altération préexistante des vaisseaux

du rein. Mais avant tout, le système artériel était atteint de longue date

chez cet homme alcoolique ; et je crois pouvoir affirmer qu'il a commencé

par le rein, l'artério-sclérose dont il était affecté.

Des deux autres malades que je peux mettre en parallèle avec le

précédent, l'un est un homme de cinquante-sept ans, alcoolique. Son

père est mort d'une attaque d'apoplexie cérébrale, et lui-même a eu, il

y a six mois environ, sans ictus, une parésie lente et progressive des mem-
bres du côté gauche, parésie qui a fini par disparaître complètement au
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bout de six semaines environ, mais en laissant un état vertigineux se

manifestant surtout lorsque le malade passait rapidement de la position

horizontale à la station verticale. Il y a quinze jours, en se réveillant,

il s'aperçoit qu'il traîne la jambe droite et qu'il ne peut se servir qu'in-

complètement du membre supérieur du même côté. Entré le 8 mars dans

le service, il en est sorti complètement guéri le 4 avril.

Or, pour expliquer ces deux hémiplégies successives et incomplètes,

survenant sans ictus, accompagnées et suivies de quelques phénomènes

vertigineux, disparaissant après quelques semaines sans laisser aucune

trace, on ne peut penser qu'à des attaques d'ischémie cérébrale provo-

quées par un état athéromateux du système artériel. Ce diagnostic a été

confirmé par l'examen du malade qui nous a permis de constater l'exis-

tence d'artères dures et sinueuses avec pouls radial fort et résistant,

une augmentation légère de la matité aortique avec retentissement du

second bruit à droite du sternum. Depuis longtemps, du reste, cet homme
était affecté de pollakiurie nocturne, les urines alors non albumineuses

étaient claires, peu denses, plus abondantes qu'à l'état normal, et il est

certain que cette polyurie permanente, bien distincte de la polyurie tran-

sitoire constatée souvent à la suite des attaques d'hémorrhagie ou de

ramollissement cérébral, annonçait déjà un commencement de sclérose

rénale. En tous cas, ce malade était certainement scléro-athéromateux,

mais il avait commencé son artério-sclérose par le cerveau au lieu de la

commencer par le rein, comme dans la première observation.

Voici un troisième malade, âgé de soixante-trois ans, peintre en voi-

tures, et couché depuis le 24 avril 1885 à la salle Andral, n" 7. Un fait

frappe d'abord l'attention : c'est l'état très athéromateux de toutes ses

artères. La région du cou est fortement soulevée par des battements

artériels, l'artère radiale est dure et flexueuse, la matité précordiale est

augmentée dans tous ses diamètres, la paroi est soulevée en masse et

donne ainsi les caractères du cœur impulsif. Les battements de celui-ci

sont tumultueux et irrégulier?, les bruits de la base retentissants. Enfin,

on perçoit à la pointe et dans l'aisselle un bruit de souffle manifeste

que l'on ne retrouve plus quelques jours après. Il ne s'agissait pas cer-

tainement d'un bruit extra-cardiaque, et ce souffle transitoire ne faisait

que traduire l'insuffisance fonctionnelle également transitoire de l'orifice

mitral survenue sous l'influence de la dilatation des cavités ventricu-

laires. — Le foie est hypertrophié, douloureux à la pression ; les poumons

sont congestionnés avec un épancheraent léger de la plèvre droite ; les

urines sont rares (à peine 300 grammes par jour), très foncées en couleur

et chargées d'albumine.

HE.NRI HCCllARD. — U.^LADIES DU CŒUR. 6
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Tous ces accidents ont débuté par le cœur il y a six mois seulement,

et se sont traduits, après de longues fatigues et des marches prolongées,

par de violentes palpitations, de l'anxiété précordiale, de la dyspnée au

moindre effort, et de l'œdème périmalléolaire. Ce malade n'est ni emphy-

sémateux, ni rhumatisant, c'est un cardiaque du fait de l'artério-sclérose,

et il a commencé celle-ci par le cœur et les vaisseaux au lieu de la com-

mencer par le cerveau ou les reins, comme les deux premiers malades.

Sans doute, vous n'avez pas encore la preuve anatomique de ce que

j'avance. Je vais vous la donner.

L'an dernier, le 17 mars 1884, entrait à l'hôpital (salle Andral, n° 22)

un homme âgé de cinquante-quatre ans, très alcoolique, et dont l'histoire

peut se résumer ainsi :

Exempt d'antécédents rhumatismaux, cet homme éprouvait depuis

le mois de décembre 1883 de violentes palpitations, de l'essouffle-

ment et de la dyspnée par accès. Déjà, vers cette époque, il avait de la

polyurie. En février, cette dernière a augmenté, et en même temps on

observa un œdème sans cesse croissant des membres inférieurs.

Vous vous rappelez, à coup sûr, son faciès cyanique, son oppression,

ses violentes palpitations cardiaques et ses crachats hémoptoïques, tous

indices accusateurs de troubles profonds dans la circulation. Il avait de

l'asystolie, un double souffle systolique, tricuspidien et mitral, enfin une

hypertrophie cardiaque énorme et comparable à celle de la maladie de

Corrigan. Son pouls était alhéromateux, et les deux bases pulmonaires

étaient le siège d'une submatité des plus nettes.

Je posai le diagnostic de cardiopathie artérielle, et l'autopsie me
donna complètement raison. Le 25 mars, ce malade mourait rapide-

ment, enlevé par des accidents complexes caractérisés, comme je

vous l'ai fait observer, par un mélange de phénomènes asystoliques

et urémiques, et nous trouvions à l'ouverture du corps : un cœur

volumineux et dur du poids de 840 grammes avec des traces de péri-

cardite, un épaississement de 2 centimètres de la paroi ventricu-

laire gauche, une dilatation fonctionnelle des orifices auriculo-ventri-

culaires, des lésions athéromateuses très avancées de l'aorte et des

autres vaisseaux. De plus, le foie était hypertrophié, dur, granité,

d'aspect et Je consistance cirrhotiques, les reins étaient gros, granuleux

et rouges, présentant ainsi tous les caractères de la sclérose rénale à la

première période. En résumé, toutes ces lésions considérées à l'œil nu

correspondaient bien à cet état qu'on a souvent décrit sous les noms de

rein cardiaque et de cœur rénal. L'examen histologique de ces organes

ne présentait pas un moindre intérêt : il a permis de reconnaître les
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altérations de la myocardite scléreuse, de la cirrhose hépatique et de la

néphrite interstitielle.

Ce malade était, comme les précédents, atteint d'artério-sclérose ; mais

celle-ci avait débuté par le cœur où les lésions étaient plus avancées et

plus profondes que dans les autres organes. Il s'agissait donc d'une arté-

rio-sclérose du cœur, d'une de ces cardiopathies artérielles, comme je

les appelle, bien différentes des cardiopathies valvulaires. Dans ces der-

nières, l'évolution des symptômes se fait souvent suivant un ordre presque

invariable et déterminé, avec l'asystolie pour période ultime. Dans les

cardiopathies artérielles, au contraire, les organes deviennent malades au

hasard des lésions scléreuses, et tel cardiopathe au début peut mourir

comme un rénal, un hépatique, ou encore un cérébral, ce qui prouve

que le fameux cycle morbide des maladies du cœur n'est pas toujours

vrai en clinique.

Je reviens à mes trois malades, dont je vous ai résumé rapidement

l'histoire. Ces trois malades, dont le premier est un rénal, le second

un cérébral, et le troisième un cardiaque, sont atteints de la même affec-

tion, Yartériosclérose. La localisation ou la prédominance des lésions

dans les organes les sépare; le même processus anatomo-pathologique

les réunit. En un mot, ce rénal, ce cérébral et ce cardiaque sont tous

trois des artério-scléreux.

En voici la preuve cUnique, et c'est un malade de la ville qui va me la

fournir; car dans la dernière période de sa vie, il a réuni ces trois loca-

lisations et a passé par les trois états dont je viens de vous citer des

exemples. Son histoire est pour ainsi dire une synthèse clinique du pro-

cessus artério-scléreux dont les trois malades du service nous présentaient

la vivante analyse.

Homme de soixante-huit ans, alcoolique, mais alcoolique à la manière

des gens du. monde qui s'intoxiquent lentement, progressivement,

à petites doses, d'une manière presque continue, il buvait tous les

jours deux bouteilles de vin, et régulièrement quatre petits verres de

cognac.

Cet alcoolisme à jet continu diffère notablement d'une autre forme

d'intoxication que vous rencontrez chez les ouvriers et qui procède plus

irrégulièrement par l'absorption de grandes quantités d'alcool ou de

liqueurs fortes. Le premier conduit aux lésions lentes et progressives du

système artériel ; le second impressionne plus vivement, plus rapidement

le système nerveux, et c'est à lui qu'appartiennent ces grands désordres

cérébraux connus sous le nom de délire alcoolique ou de delirium tremens.
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Cette remarque que je vous fais en passant n'est pas inutile; car, chez

~es gens du monde, lorsque vous leur ferez subir un interrogatoire sur

leurs habitudes alcooliques, il ne vous suffira pas le plus souvent de leur

adresser ime simple question ; car ils vous répondent toujours de bonne

foi qu'ils sont très sobres. En un mot, ils font de l'alcoolisme sans le

savoir. Mais il faut pénétrer dans leur existence, leur faire énumérer la

quantité de boissons qu'ils absorbent chaque jour, et vous convaincre que,

depuis longtemps déjà, ils se livrent à des excès continus et répétés qui

doivent tôt ou tard aboutir à l'artério-sclérose.

Ainsi, notre homme était un alcoolique, malgré ses dénégations ; il

était de plus arthritique, migraineux, et avait eu à plusieurs reprises

quelques poussées d'eczéma. En 1879, il est frappé d'une hémiplégie

gauche passagère et incomplète, qui disparaît au bout de trois semaines
;

en 1880, il devient un peu sourd, par suite d'une otite scléreuse ; en 1881,

il éprouve en marchant quelques douleurs précordiales, puis des accès

angineux francs ; à ces symptômes s'ajoutent encore des palpitations, de

la dyspnée d'effort, et je constate une dureté insolite du pouls avec les

signes d'une aortite subaiguë. En 1882, les palpitations augmentent de

violence, la gêne respiratoire et l'essoulflement en marchant s'accusent

davantage ; il y a de la polyurie et de lapollakiurie. Les urines qui avaient

été examinées plusieurs fois sans résultat décèlent alors l'existence d'un

nuage albumineux. Je le soumets au régime lacté exclusif qui, au bout

d'un mois, améliore considérablement son état.

En 1883, ce malade, qui avait été d'abord un cérébral, puis un rénal,

devient franchement cardiaque avec de l'œdème des membres inférieurs,

des congestions passives à la base des deux poumons, un foie gros et

douloureux. Je constate manifestement alors une hypertrophie cardiaque

des plus nettes et un souffle mitral. Bientôt tous ces phénomènes s'accen-

tuent, se précipitent et se terminent par la mort.

Cet homme, si vous considérez les organes successivement atteints,

et non le processus morbide, aurait-il eu quatre maladies distinctes en

quatre ans? Certainement non. Il était atteint d'une seule maladie géné-

rale, Vartériosclérose, qui s'est localisée successivement sur le système

circulatoire du cerveau, du rein, du cœur et sur l'aorte.

Cette démonstration clinique n'est-elle pas suffisante ? Vous faut-il la

preuve anatomique? C'est encore un malade de notre service qui va nous

la fournir.

Le 28 janvier 1883, un robuste forgeron occupait le lit n° 2 de la salle

Andral. Alcoolique et rhumatisant, il présentait, depuis plus de six mois,

tous les signes d'une cirrhose atrophique du foie avec ascite considérable,
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urines rares et uratiques, amaigrissement assez rapide, etc. Le diagnostic

de cirrhose s'imposait sans doute, mais, ainsi formulé, il était bien incom-

plet, et je vous ai démontré que vos investigations cliniques devaient

porter sur tous les organes. En effet, cet homme était emphysémateux

et présentait les signes d'une congestion pulmonaire passive siégeant

surtout aux deux bases; les artères étaient dures et athéromateuses ; le

cœur était hypertrophié, avec un caractère impulsif très prononcé ; le

premier bruit aortique était sec et parcheminé, le second bruit à droite

du sternum retentissant et comme dangereux. Dès le premier jour,

j'affirmais le diagnostic d'artério-sclérose avec dilatation de l'aorte et je

vous avouais que l'étal du système artériel de cet homme me préoccu-

pait bien plus que l'état de son foie.

Or, quinze jours après son entrée à l'hôpital, la scène change; nous

voyons survenir des accès de dyspnée tellement disproportionnés avec

les symptômes de congestion hypostatique et d'emphysème, que je les

attribuai à une autre cause. En même temps, il éprouvait une sensation

de barre transversale épigastrique et sous-sternale. Vous avez aussi

remarqué ses accès de pâleur faciale, l'œdème des membres inférieurs,

et plus tard vous savez que nous avons constaté l'existence d'albumine

en petite quantité dans les urines. A ce moment, l'auscultation du cœur

révélait pour la première fois l'existence d'un bruit de galop.

Prenant alors en considération l'augmentation de la matité aortique,

l'élévation de l'artère sous-clavière droite, le battement des artères cer-

vicales, le retentissement diastolique de la base, je vous affirmai que cet

homme atteint d'artério-sclérose pulmonaire, cardiaque, rénale et hépa-

tique, présentait encore les signes d'une aortite chronique. Le i avril, ce

malade succombait après avoir présenté dans les derniers jours une aug-

mentation considérable de l'ascite, une diminution des urines, des épis-

taxis, des crachats sanguinolents, de la dyspnée, et enfin du subdeli-

rium.

A l'autopsie, voici les lésions constatées : Un litre de liquide environ

dans la cavité pleurale droite ; congestion hypostatique des deux pou-

mons ; emphysème pulmonaire ; cœur hypertrophié, dur, de consistance

fibreuse avec lésions de myocardite scléreuse constatées au microscope ;

plaques saillantes et gélatineuses d'aortite subaiguë entées sur une

aortite chronique ; foie granulé, atrophié, de couleur jaune roux avec

traces de périhépatite ; rate volumineuse, avec périsplénite ;
reins lobules,

rouges, se décortiquant difficilement et présentant les lésions bien con-

nues de la néphrite scléreuse. L'estomac lui-même n'a pas échappé au

processus pathologique : on y remarquait toutes les altérations de la

gastrite scléreuse avec épaississement des parois, accusé surtout au
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niveau du pylore, à ce point qu'on aurait pu croire à un carcinome de

cette région.

Ici donc, l'aorte, le foie, la rate, le cœur, les reins, l'estomac ont été

tour à tour le siège de transformations scléreuses. Faut-il admettre que

cet homme était atteint de six maladies différentes ? S'il avait six organes

malades, il n'avait qu'une seule affection, unique dans son processus

anatomique, mais variée dans ses expressions symptomatiques et dans

son siège. Cet homme était atteint d'artério-sclérose.

Ce qui frappe dans l'histoire de cette maladie, c'est la variété de ses

aspects : elle porte son action sur le système artériel tout entier ; tous

les organes de l'économie peuvent être atteints. C'est ce qui avait fait

si bien dire à Fabre (de Marseille) : « Il n'y a pas de maladie plus protéi-

forme que l'artérile. »

Elle est proléiforme par son siège, et vous en avez eu la preuve en

étudiant ses lésions dans l'aorte, le cœur, le rein, le foie, la rate et l'es-

tomac. Elle est encore proléiforme par ses accidents, car eile se traduit,

ici par l'hémorrhagie ou le ramollissement cérébral, là par des gan-

grènes, ailleurs par des cirrhoses. C'est parmi ces dernières manifesta-

tions de l'artério-sclérose qu'il faut ranger les scléroses viscérales. Or,

de même que vous pouvez voir souvent chez certains artério-scléreux

le processus se localiser tout entier aux gros vaisseaux artériels, à l'aorte

par exemple. Je même certaines scléroses isolées des viscères trahissent

la tendance du processus artério-scléreux à se localiser et à concentrer

ses effets sur tel ou tel organe.

Mais à côté des scléroses isolées, c'est-à-dire n'atteignant qu'un seul

organe, il existe de véritables scléroses associées.

Depuis longtemps, en effet, on sait que le tissu scléreux peut envahir

le cœur et le foie, le cœur et le rein, le cœur et le poumon, le cœur et

le cerveau, ou encore la moelle et l'aorte. Que faut-il en conclure ?

Doit-on, avec nombre d'observateurs, expliquer ces associations si fré-

quentes au moyen de théories mécaniques, et admettre par exemple,

dans tous les cas, une sorte de retentissement du cœur sur le foie, du

cœur sur le rein, ou encore du rein sur le cœur ? Non assurément, et

dans l'espèce je me garderai bien d'ajouter une nouvelle théorie aux

théories mécaniques. Celles-ci sont trop nombreuses, et, à mon avis,

souvent impuissantes pour donner une bonne raison de ces relations

pathologiques.

Les unes, avec Rayer et Bamberger pour parrains, considèrent la

lésion cardiaque comme primitive, mais elles n'expliquent pas les cas
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nombreux où la sclérose rénale existe seule en l'absence de toute cardio-

pathie. Les autres qui placent la lésion primitive dans le rein ne

s'accordent pas non plus avec tous les faits cliniques, quoique Dickinson

ait noté l'hypertrophie cardiaque 31 fois sur 68 cas de maladie de Bright,

et que Grainger Stewart ait déclaré que cette coïncidence est la règle.

De là plusieurs théories : d'abord celle de Bright attribuant l'hypertrophie

du cœur à l'irritation de cet organe, sous l'influence de l'adultération san-

guine due à la néphrite ; ensuite celle de Traube qui, ayant constaté sur

1 00 cas de néphrite, 93 fois l'hypertrophie cardiaque, rattachait celle-ci

à l'exagération de la tension artérielle provoquée par la disparition des

capillaires des reins. Mais ces théories dyscrasique et mécanique ne

pouvaient expliquer les cas dans lesquels on n'observe pas de retentis-

sement cardiaque.

Alors, s'édifièrent d'autres théories qu'on peut appeler artérielles :

celle de Kirkes, voyant l'obstacle dans les parois vasculaires solidifiées

par l'athérome ; celle de Gull et Sutton qui, sous le nom d'ariério-capil-

lary-fihrosis, placèrent la lésion dans les réseaux capillaires envahis par

une sorte de dégénérescence hyaline ; celle de Johnson qui admit l'hypertro-

phie de la tunique musculaire des vaisseaux, causée par l'effort que pro-

voque la gêne circulatoire due à la rétraction rénale ; celle de Gordon, qui le

premier fit jouer le principal rôle à l'élévation de la tension artérielle :

enfin celle de Gilewski et d'Oscar Weitling, qui imaginèrent une sorte

de névrose réflexe du cœur.

La vérité était ailleurs, et si Gull et Sutton ont parfaitement vu la

lésion des petits vaisseaux, il est juste de reconnaître qu'avant eux, les

auteurs français ont bien compris la notion de la maladie généralisée à

tout le système artériel. Je vous rappelle que Lancereaux a écrit, dès

1871 : « Il n'existe pas, à vrai dire, de maladie des reins, et l'altération

de ces organes est l'expression analomique d'une maladie plus géné-

rale. » Là est la vérité, et comme corollaire à la proposition précédente,

vous m'avez souvent entendu répéter : La néphrite interstitielle, avant

d'être une maladie des reins, est une afl'ection de tout le système cardio-

artériel. Aussi, pour en indiquer la vraie nature, faut-il substituer au nom
de néphrite interstitielle celui de nrp/vite artérielle. En un mot, la car-

diopathie artérielle comme l'affection rénale dépendent d'une lésion com-

mune qui les domine, et cette lésion, c'est l'artério-sclérose. Debove et

Lelulle n'ont pas dit autre chose, en affirmant que les néphrites et myo-
cardites scléreuses sont les « coeffets d'un état général et d'une sorte

de diathèse fibreuse » ; ils ont admis que le cœur subit les mêmes alté-

rations que les artères, que la sclérose dans ce premier organe envahit

plus spécialement les piliers du ventricule gauche, pour s'étendre de là
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ail cœur droit, fait anatomique qui ruine absolument la théorie méca-

nique de Traube. L'hyj)ertrophie du cœur n'était plus seulement motivée

par la nécessité de vaincre un obstacle cavilaire comme dans les car-

diopathies valvulaires, ou un obstacle rénal, comme le voulait Traube,

elle avait sa raison d'être dans un obstacle intrapariétal^ dans la sclé-

rose cardiaque elle-même.

Féconde en applications cliniques, puisqu'elle permet de comprendre

dans les affections scléreuses du type rénal les lésions si fréquentes qui

relient le rein au cœur et réciproquement, cette théorie que j'adopte

n'en est pas moins féconde au point de vue de la pathologie générale.

Dès lors, on comprend que les lésions cardiaques et rénales procèdent

de la même origine, d'une origine vasculaire.

Ces considérations ne s'appliquent pas seulement à la pathologie car-

dio-rénale, elles sont encore vraies pour d'autres organes ou d'autres

maladies.

Les hémorrhagies cérébrales, rétiniennes et nasales, quelques hémor-

rhagies pulmonaires ou gastriques de la néphrite interstitielle peuvent

aussi relever de l'arlério-sclérose. La généralisation des anévrismes

miliaires étudiée par Liouville dès 1869 n'est-elle pas du même ordre, et

n'emprunte-t-elle pas une importance pathogénique à l'artério-sclérose ?

Ne connaît-on pas leur fréquente co'incidence avec les néphrites inters-

titielles? N'en est-il pas de même encore pour la gangrène des extrémités

dans les néphrites? Sans doute, ces dernières peuvent procéder de troubles

vaso-moteurs, mais il est facile de démontrer que ceux-ci font partie

intégrante de l'histoire clinique de l'artério-sclérose ; elles peuvent avoir

rarement une origine embolique; mais, le plus souvent, elles surviennent

sous l'influence de l'artérite des membres.

Le processus scléreux s'étend aussi à l'estomac, et c'est ainsi qu'il

faut comprendre les gastrites interstitielles signalées par divers auteurs.

Je vous rappelle à ce sujet l'histoire de ce robuste forgeron dont je

vous ai cité plus haut l'observation ' et à l'autopsie duquel on trouva

une sclérose généralisée à presque tous les organes. Nous avons cons-

taté « les altérations de la gastrite scléreuse avec épaississeraent des

parois, accusé surtout au niveau du pylore ». Pendant la vie, nous

avions constaté des troubles gastriques caractérisés surtout par des vomis-

sements abondants et tels que nous avions discuté un moment le dia-

gnostic de cancer pylorique. Or, à l'autopsie, et par un simple examen

à l'œil nu, quelques-uns d'entre vous n'étaient pas bien convaincus de

' Voir pageSi.
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l'absence d'un carcinome, et il a fallu un examen microscopique complet

pour vous montrer qu'il s'agissait d'un simple épaississemenl scléreux du

pylore. Brinton a étudié l'inflammation cirrhotique ou « linitis plastique

de l'estomac » sans voir les relations existant parfois entre ces lésions

et l'artério-sclérose généralisée. J'ai vu, pour ma part, chez les artério-

scléreux, bon nombre de ces faux cancers de l'estomac qui après douze

ou quinze ans, ne s'étaient pas encore terminés par la mort. L'un d'eux,

qui présentait depuis dix ans les symptômes d'une induration pylorique,

a uni par succomber aux progrès d'une néphrite interstitielle, compliquée

d'hypertrophie cardiaque, deux ans après avoir été frappé d'hémorrhagie

cérébrale. Or, dans ce cas, il s'agissait d'une artério-sclérose qui, après

avoir atteint l'estomac, avait frappé le cerveau, ensuite le rein et le cœur.

Je trouve dans une des cliniques de Rendu un fait à peu près semblable

que je veux vous reproduire, parce qu'il confirme pleinement les idées

que je vous expose depuis si longtemps :

<( Je donne mes soins en ville, depuis 1878, à une dame âgée actuelle-

ment de quatre-vingts ans, ancienne cliente de M. Potain, qui la traitait

pour une dyspepsie suspecte, et avait constaté, en 1877, la présence

d'une induration de la région pylorique. Le diagnostic porté à cette

époque avait été celui d'un cancer. Or, voilà dix ans que cet état de

choses subsiste ; l'estomac est manifestement dilaté, et son extrémité

pylorique donne la sensation d'une tumeur marronnée, dure et peu

douloureuse. Malgré cela, la santé générale se maintient, et les digestions

sont bonnes, à la condition de se restreindre à un régime très strict,

presque exclusivement lacté. Depuis quelques années, des signes d'ar-

tério-sclérose diffuse se sont développés chez cette dame ; elle a de

l'insuffisance aortique et de la néphrite interstitielle, et il est vraisem-

blable que l'induration pylorique tient à: une sclérose analogue, d'origine

également vasculaire. Voilà donc un cas oii tous les signes rationnels du

cancer, y compris la tumeur, se trouvent réunis, et où cependant il

n'y a pas de lésion organique. »

L'artério-sclérose généralisée envahit encore le foie, et c'est ainsi

qu'Handfield Jones a constaté la cirrhose hépatique 26 fois sur 30. Sans

doute, le foie cardiaque relève le plus souvent de la gêne circulatoire ;

mais parfois aussi, les lésions relèvent de l'artérite et appartiennent aux

altérations générales de la diathèse fibroïde, comme vous avez pu le

voir dernièrement par l'exemple de ce malade que vous regardiez d'abord

seulement comme un cirrhotique du foie, et qui a fini par succomber

rapidement aux progrès de la néphrite interstitielle.

Vous noterez souvent la coïncidence de l'athérome avec l'emphysème

pulmonaire, et je vous signale encore les rapports de l'artério-sclérose
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avec les pneumonies chroniques ou interstitielles, avec certaines bron-

chites chroniques et broncheclasies etc.

La sclérose du rein est souvent associée à celle du cœur et cette sclé-

rose cardio-rénale peut commencer, soit par le rein, soit par le cœur,

soit par les deux^ organes à la fois.

La sclérose cardio-hépatique peut aussi débuter indifféremment par le

foie ou par le cœur ou par le rein ; il en résulte que le tableau symptoma-

tique doit singulièrement varier, puisque tantôt ce sont les accidents

hépatiques, tantôt les accidents cardiaques ou rénaux qui ouvrent la

scène et prédominent.

La raison de ces localisations du processus scléreux nous échappe

souvent. Cependant ce n'est pas le plus souvent affaire de maladie,

c'est plutôt affaire de malades, ce qui prouve une fois de plus la

vérité de cette profonde parole d'Hufeland : « On doit généraliser

la maladie et individualiser le malade. » Il existe des individus pré-

sentant dans un ou plusieurs organes un Iocks minoris resistentiœ en

vertu duquel le cœur, le foie, le rein ou le cerveau peuvent être, suivant

les cas, dans une prédisposition morbide. Cependant, on a voulu subor-

donner les lésions des organes les unes aux autres, et Traube a placé

l'hypertrophie du cœur sous la dépendance de l'affection rénale dans la

néphrite interstitielle et de l'augmentation de la tension artérielle qui en

serait la conséquence. Cette hypothèse semblerait même démontrée par

les expériences de Straus qui, à la suite de ligatures pratiquées sur les

artères rénales, a pu produire chez les cobayes une hypersarcose ventricu-

laire en l'absence de toute prolifération conjonctive dans les vaisseaux

et les viscères. Mais les explications les plus diverses, les expériences

les plus nombreuses ne peuvent rien contre l'observation de ce lait :

rartério-sclérose est une affection primitivement généralisée à tout le

système circulatoire. Cette opinion, dont je suis depuis longtemps le

partisan convaincu, a été ingénieusement exprimée par GuU :

« Vous voyez — disait-il — dans ce bocal, un cœur hypertrophié et

un rein atrophié. Bright montrait souvent ces deux pièces pour prouver

que l'hypertrophie cardiaque est la conséquence de l'atrophie rénale. Je

vénère le nom de ce grand savant, mais je ne suis pas absolument

convaincu de l'exactitude de son opinion, et je crois que, s'il eût été

possible de placer dans ce bocal, non seulement le système capillaire,

mais même le sujet tout entier en mémo temps que ces deux viscères,

on aurait une idée plus exacte de la vraie cause de l'hypertrophie

cardiaque et de l'atrophie rénale. »

Si nous poursuivons cette enquête, nous trouvons encore les mêmes
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rapports entre artério-sclérose et les affections médullaires. Vous con-

naissez la coïncidence assez fréquente de l'ataxie locomotrice avec les

lésions aortiques. Or, pour Hippolyte Martin et Adamkiewicz, l'ataxie

locomotrice peut être parfois due à l'artério-sclérose de certains départe-

ments de la moelle. Ici, s'élève une objection anatomique : celle de la

localisation des lésions dans les myélites dites systématiques, la localisa-

tion exacte des lésions dans les cordons postérieurs par exemple ne pou-

vant s'expliquer par les altérations diffuses des vaisseaux. Mais cette

objection ne peut être mise en avant quand il s'agit des myélites dif-

fuses : tels, ces cas de sclérose diffuse des cordons latéraux et posté-

rieurs d'origine périvasculaire dont Ballet et Minor ont publié l'histoire
;

telles, ces observations de Démange où la périartérite et l'endoartérile

des vaisseaux spinaux donnèrent lieu à la sclérose diffuse des cordons

médullaires chez une femme en puissance d'athérome et de rein sénile
;

telle encore cette sclérose en plaques qui permit ta Déjerine de conclure

à l'origine vasculaire de quelques scléroses médullaires. Enfin, il existe-

rait un rapport assez étroit entre l'artérite chronique et la paralysie

générale, et dernièrement, le travail inaugural de Bordes-Pagès' a établi

que l'aortite et l'artérite chroniques se sont montrées comme une lésion

constante dans 52 cas de périencéphalile diffuse. On a encore noté la

coexistence assez fréquente des lésions artérielles dans la maladie de

Parkinson, la chorée sénile, etc.

L'artério-sclérose frappe aussi les organes des sens, et c'est ainsi,

par exemple, qu'elle peut avoir un début oculaire. Elle est capable de

produire de nombreuses lésions ou maladies du côté des yeux : rétrécis-

sement des artères rétiniennes dans le cours de la néphrite interstitielle,

artérite noueuse de la rétine avec foyers phlébectasiques, héraorrhagies

rétiniennes et apoplexies du nerf optique ; thrombose de l'artère centrale

de la rétine, quelquefois affections glaucomateuses et opacités cristalli-

niennes, amblyopies ou amauroses complètes sans lésions du fond de

l'œil et survenant sous l'influence de troubles circulatoires des centres

optiques. J'ai vu un cas de ce genre chez un homme dont l'artério-sclé-

rose de l'œil (amblyopie par lésions vasculaires probables des centres

optiques) a précédé de trois ans l'évolution de la maladie dans les divers

organes.

Ainsi donc, l'artério-sclérose étend son vaste domaine sur tous les

organes. C'est beaucoup, me direz-vous ? Eh bien, ce n'est pas tout, et

je crois qu'il faut envisager la question d'une façon plus générale encore.

< Bordes-Pagès. [Thèse inaug., Paris, 1887.)
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L'artério-sclérose n'est pas seulement limitée au système artériel, elle

s'étend môme jusqu'au système veineux tout entier. Les varices des

veines font souvent partie intégrante de ce grand processus morbide,

elles peuvent le précéder, l'accompagner ou le suivre. Encore faut-il

s'entendre :

Vous voyez souvent des malades chez lesquels les varices dépendent de

causes locales (compression, obstacles au retour du sang veineux, etc.),

ou vous en rencontrez qui présentent des dilatations considérables des

veines des membres sans aucune réaction inflammatoire, ici, l'ectasie

veineuse est la seule lésion, la maladie reste locale, et vous commettriez

une grave erreur en la faisant dépendre d'un état général ou constitu-

tionnel.

D'autres fois, vous ne pouvez invoquer aucune cause de com-
pression ; l'ectasie veineuse est la manifestation d'une maladie géné-

rale, elle s'installe lentement, sourdement, elle se manifeste par des

douleurs dues non seulement aux névrites variqueuses bien étudiées

dans ces derniers temps, mais provoquées surtout par un état sub

inflammatoire de la veine [endophlébite et périphlébite analogues à

l'endoartérite et à la péri-artérite) ; il s'agit réellement d'une sorte de

phlébo-sclérose, et votre malade n'a pas seulement des varices doulou

reuscs des membres inférieurs, mais il présente aussi tous les attributs de

la pléthore abdominale, il souffre d'hémorrhoïdes, etc. Or, cet hémorrhoï-

daire et ce variqueux sont déjà des artério-scléreux. Vous le voyez : Je

généralise la question beaucoup plus que Gull et Sutlon, au point que l'ar-

tério-sclérose devrait recevoir plutôt le nom à'angio-sclérose ; son doniaine

s'étend sur tout le système circulatoire, sur le cœur, sur les artères grosses

et petites, sur les veines et sur les veinules, enfin sur les capillaires.

Il en résulte que vous devez toujours chercher l'état du système

veineux chez les artério-scléreux, d'autant plus que la sclérose des veines

peut précéder pendant plusieurs années celle des artères. Ce sont des

vues théoriques, direz-vous? Eh bien, sur un total de 87 artério-scléreux

j'ai constaté 51 fois la coexistence de lésions veineuses. Je vous rappelle

que Quenu a recherché l'état des artères dans cinq cas de varices, et

quatre fois il a trouvé « les altérations de l'endartérite avec infiltration

calcaire des parois et quelquefois thrombose des branches volumi-

neuses ' ». En dehors de l'altération des veines profondes et des filets

' Qlenu (Revue de chirurgie, 1882). — Sack et Biiegmann [Diss. inaug. de Dorpat, 1887 et

1890). PoKiiosvKi (Diss. in. de Snint-Pélersboury, 1891)) ont décrit les lésions de la phlébo-

sclérose.— Enfin, Thiébaui.t, élève de Spillmanx, a confirmé, dans sa tlièse inaugurale

(Nancy, 1890), sur les « lésions veineuses chez les artério-scléreux - , une grande partie des

idées émises dans cette sixième leçon faite en 188Ô, et parue en 1889 dans la première

édition de ce livre.
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nerveux, on doit encore invoquer les lésions concomitantes du système

artériel pour expliquer la production des ulcères variqueux.

En résumé, un fait important domine l'histoire clinique de l'artério-

sclérose : c'est la généralisation et l'ubiquité des lésions dans les dépar-

tements les plus divers et les plus éloignés de l'organisme. Au nom de

la clinique, j'ai donc le droit de conclure que toute cette pathologie

dérive de la même maladie artérielle, de l'artério-sclérose.

Ces considérations ne sont pas d'ordre purement spéculatif, elles ont

une portée plus étendue, un intérêt plus pratique et plus direct. Au nom
de la thérapeutique, je les revendique encore; car plus tard nous les

utiliserons pour établir que la médication doit viser, non pas tel ou tel

organe malade, mais tout un système anatomique, le système artériel.
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ARTÉRIOSCLÉROSE (suite)

Anatomie pathologique.

Artério-sclérose, maladie générale. Distinction entre les scléroses viscérales dépen-

dantes de Fartério-sclérose généralisée, et les scléroses viscérales, primitivement

locales, d'origine lymphatique ou glandulaire. (Pneumonies chroniques, cirrhoses

du foie, syphilitiques, cirrhoses biliaires, rein sénile et néphrites épithéliales des

saturnins).

I. — Artério-sclérose et athérome. — L'artério-sclérose et Tathérome artériel

désignent deux états, deux localisations distinctes d"un même processus morbide,
l'artérite des petits vaisseaux. L'athérome est la lésion; l'artério-sclérose, la rnala^

die. — Scléroses viscérales et dégénérescences athéromateuses des artères, consé-

quences d'un trouble nutritif par irrigation insuflisante des organes ou des

parois artérielles. — Arlefio-capillary-fibrosis de Gull et Sutton. L'artério-sclérose

généralisée presque d'emblée viscérale {sciéi'osc artério-viscérak) et étendue non
seulement au.x artères, mais aux veines, c'est-à-dire au système circulatoire tout

entier (angio-scUrose). L'athérome artériel seulement généralisé aux artères avec

peu de lésions viscérales.

Anatomie normale du système artériel.

IL Description de l'athéroine artériel. C'est un mélange d'inflammation et de

nécrobiose. —• Trois théories : 1° théorie inflammatoire et premier stade actif;

2° théorie dégénérativc et premier stade passif; 3" théorie de M. Martin : Premier

stade de l'athérome constitué par l'endartérite oblitérante des vasa vasorum;
deuxième stade constitué par la diminution d'apport sanguin dans les parois

artérielles, et surtout dans la couche profonde de la tunique interne. Objections

à cette dernière théorie. — Endartérites nodulaires et en plaques. Infarctus viscé-

raux microscopiques.

Conséquences de l'endartérite : I" mortification, nécrobiose des éléments nobles

des organes; 2° excitation de nutrition du tissu conjonctif. — Scléroses viscérales

dyslrophiques par endartérite ; scléroses inflammatoires par péri-artérite. Dans le

premier cas, scléroses pdj'u-vasculaires; dans le second, scléroses jaiJri-vasculaires.

Examen des principales manifestations locales de l'artério-sclérose : JVti-

phrite interslUiellc ou artérielle, toujours dominée par la généralisation de l'arté-

rio-sclérose. Scléroses rénale et cardiaque souvent associées. Le rein sénile et la

néphrite saturnine sont des néphrites à la fois épithéliales et artérielles. — Cirrhose

du foie d'origine artérielle. Trois classes d'hépatites chroniques : cirrhoses vascu-

laires , biliaires, lymphatiques. Trois ordres de cirrhoses vasculaires : cirrhose

atrophique alcoolique de Laenuec ; cirrhose cardiaque, cirrhose cardio-artérielle. —
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Foie sénile avec endartérite hépatique. — Artériosclérose pulmonaire. Rapports de

l'eraphj'sème constitutionnel avec l'athérome et l'artério-sclérose. Distinction entre

Tartério-sclérose pulmonaire et deux sortes de scléroses pulmonaires d'origine car-

diaque : induration cyanotique, et induration œdémateuse du poumon. — Artério-

sclérose cardiaque consécutive à l'endartérite oblitérante, comme Tartério-sclérose

du rein, du foie et du poumon. Examens anatorao-pathologiquesàl'appui. .artério-

sclérose valvulaire (cardiopathie artérielle à type valvulaire). — Artériosclérose des

centres nerveux: paralysie générale, sclérose diffuse de la moelle ou du cerveau,

dans la maladie de Parkinson, la chorée sénile, etc. Tabès dorsal et lésions aor-

tiques ou artérielles. — Artériosclérose des organes génito-iirinaires, de la rate,

de l'estomac, du pancréas, etc.

1. — Je vous ai démontré par quelques exemples empruntés à la cli-

nique que l'artério-sclérose est une maladie générale, qu'elle étend son

action sur tous les organes, et que les cirrhoses viscérales sont sous

la dépendance de la sclérose artérielle, aboutissant habituel de l'inflam-

mation chronique des artères.

Elles sont bien différentes, à tous les points de vue, d'autres scléroses

qui se localisent dans un organe et qui n'envahissent pas les autres. Ces

cirrhoses locales prennent naissance dans les canaux lymphatiques des

organes, comme certaines pneumonies chroniques (Charcot), une variété

de sclérose hépatique syphilitique (Lacombe;, ou encore dans les canaux

glandulaires comme les cirrhoses biliaires, les cirrhoses hypertrophiques,

certaines néphrites interstitielles des saturnins et des vieillards aux-

quelles Charcot donne le nom de cirrhoses épithcUales.

Ces dernières sont donc primitivement localisées, procédant d'une

influence locale, prenant leur origine dans les lymphatiques ou les tubes

glandulaires. Nous n'avons pas à nous en occuper ici. Mais rappelez-

vous qu'elles doivent être distinguées des scléroses artérielles : celles-ci

procèdent d'une influence générale, d'une sorte de « diathèse fibreuse *,

et s'étendant à tout l'organisme, elles finissent par déterminer des

accidents multiples en rapport avec la- diversité des organes atteints.

Cela ne veut pas dire qu'une cirrhose artérielle ne puisse se localiser

au début dans un seul viscère, où les lésions restent prédominantes

pendant un temps plus ou moins long ; mais là oii la clinique ne voit

d'abord qu'un organe atteint, l'anatomie pathologique découvre dans

tous les autres viscères et dans le système artériel, des lésions qui, pour

ne se manifester encore par aucun symptôme pendant la vie,, n'en sont

pas moins évidentes à l'autopsie.

Voyez, en effet, ce qui arrive chez un individu atteint de cirrhose

hépatique d'origine alcoolique. Durant son e.xistence, la maladie du foie

s'est traduite par tous les symptômes que vous connaissez, et après la

mort vous pouvez constater les lésions d'une artérite plus ou moins gêné-
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ralisée et d'une sclérose d'intensité variable dans divers organes, tels

que le rein et le cœur. Cependant quelques auteurs, comme Lancereaux

par exemple, refusent à l'alcoolisme une influence sur la production de

l'athérome artériel, et du reste, il faut bien dire que la cirrhose alcoo-

lique est primitivement locale puisqu'elle résulte du passage de maté-

riaux irritants à travers le foie.

Tout autre est le processus de l'artério-sclérose généralisée. Dans ce

cas, comme l'a si bien dit Duplaix, « l'altération du système vasculaire

ne manque jamais, il suffit de la chercher ' ».

Mais il nous faut connaître en quoi consiste anatomiquement cette

dernière altération. C'est ce que nous allons étudier en appelant votre

sérieuse attention sur les détails qui vont suivre ; car ici, l'anatomie

pathologique ne sert pas seulement de contrôle au diagnostic, elle devient

pour le clinicien une étude pathogénique des accidents qu'il observe.

Tout d'abord, une question se présente. Vous entendez souvent pro-

noncer indifféremment les deux termes artério-scli'rose et athérome arté-

riel. Ces expressions seraient-elles absolument synonymes? Non, certai-

nement. D'ailleurs, si l'on s'en tient à l'étymologie, elles doivent avoir

une signification différente. Car, athérome vient du mot grec afJipoy.a, qui

signifie bouillie, et sclérose du mot s-xlspÔT!,;, qui veut dire dur, libreux.

Les auteurs allemands se servent habituellement du terme arterio-sde-

rosis pour désigner la dégénérescence athéroraateuse des artères. Or,

vous savez que depuis longtemps je l'emploie pour désigner un état

général, dont l'athérome n'est en somme qu'une des nombreuses mani-

festations. "Vous savez aussi, par tout ce que je vous ai dit dans mes leçons

précédentes, que je range parmi les effets de la maladie que j'appelle

Vartériosclérose, un certain nombre de scléroses viscérales. Ces lésions

si dissemblables au premier aspect, l'athérome artériel d'une part, les

scléroses viscérales d'autre part, sont toutes dominées par une lésion

primordiale, l'inflammation chronique des petits vaisseaux décrite par

plusieurs auteurs sous le nom d'endartériolite oblitérante. Cette dernière

lésion est la compagne obligée de la maladie dont je veux vous entre-

tenir. L'artérite des petits vaisseaux est en somme la caractéristique

anatomique de l'artério-sclérose. Nous verrons plus lard, quand je vous

aurai décrit la symptomatologie de cette affection, comment il faut

expliquer la production de cette lésion primordiale.

En somme, l'athérome et l'artério-sclérose servent à désigner deux

' J.-B. DuPLAi.x. ContrilniLion à l'étude de la sclérose. [Thèse inaugurale. Paris, 1883.)
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choses assez différentes. L'athérome est la lésion, l'artério-sclérose est

la maladie. Mais, si cette maladie détermine sur les ^ros vaisseaux des

lésions de dégénérescence athéromateuse, ailleurs, dans les parenchymes

viscéraux, elle donne lieu à des altérations nutritives analogues, dont

l'aboutissant le plus ordinaire est la transformation fibreuse cicatricielle,

la sclérose viscérale.

Mais, lorsqu'à l'autopsie de vieux athéromateux, vous constatez ces

lésions souvent colossales, ces indurations vasculaires ayant converti les

artères en tubes rigides jusqu'à l'ossification, vous voyez que ces altéra-

tions n'ont pas toujours un égal retentissement sur tous les organes.

Souvent, tout le trouble nutritif se réduit à l'alrophie simple, sans que

l'envahissement du tissu scléreux ou la transformation fibreuse soient

proportionnels à l'athérome des gros vaisseaux. Tout dépend de la loca-

lisation du processus morbide.

Dans l'artério-sclérose, ce sont surtout les petites artères, les fines

artérioles inlra-viscérales qui sont atteintes, et si la description que je

vais en donner diffère de celle de GuU et Sutton, il n'en est pas moins

vrai que ces auteurs ont eu parfaitement raison de localiser ses altéra-

tions dans les petits vaisseaux, dans le système capillaire artériel, en les

désignant sous le nom à'artério-capillanj-fibwsis; il en résulte que»

cette lésion artérielle, en rapport plus direct avec un viscère, donne lieu

plus facilement à la production du tissu scléreux. Celui-ci se propage

plus ou moins rapidement dans l'intérieur de l'organe, et souvent même
il affecte une marche subaiguë, rapidement fatale, ce qui se comprend,

puisque les éléments nobles des viscères sont plus prompteraent atteints.

Sans doute, il est assez rare de constater une artério-sclérose généra-

lisée avec l'absence absolue d'athérome artériel ; mais la localisation du

processus morbide peut ne pas se faire avec la même intensité dans toute

l'économie. Elle se fait au contraire un peu au hasard du système arté-

riel, et peut-être sous l'influence de conditions étiologiques spéciales^

quelquefois inconnues, souvent aussi parfaitement déterminées.

Que de fois aussi ne voyez-vous pas, comme chez le vieillard, une

aorte entièrement calcifiée avec des lésions à peine accentuées dans les

petites artérioles? Et même, lorsque ces dernières lésions exis,tent, elles

se sont presque entièrement localisées au système artériel et n'ont pas

eu un grand retentissement sur la trame conjonctive des organes.

Il faut encore voir dans les deux termes, artério-sclérose et athérome^

non pas une différence de nature, mais plutôt une différence de localisa-

tion ou de propagation du processus morbide. L'athérome artériel reste

longtemps localisé aux gros vaisseaux, sans grande tendance aux dégé-

nérescences des viscères. L'artério-sclérose affecte les petites artères et

HENRI HCCHARD. — MALADIES DU CŒUR. 7
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produit rapidement du tissu conjonctif dans la trame des organes.

La première lésiçn rayonne peu au delà du système vasculaire; la

seconde s'étend toujours aux viscères, de sorte qu'on pourrait l'appeler

sclérose arU'rio-viscérale. Enfin, elle frappe non seulement les artères,

mais aussi les veines, c'est-à-dire qu'affectant le plus souvent le système

circulatoire tout entier, il serait plus juste de la dénommer encore :

anfjio-sclérose

.

Voyez les deux cœurs que je vous présente :

.« L'un appartient à un homme de trente-neuf ans, arthritique et adonné

aux boissons alcooliques. Son cœur est énorme, de consistance très dure,

offrant à la coupe quelques plaques d'un blanc grisâtre, et au microscope

des îlots de tissu scléreux ayant pris la place des fibres musculaires avec

des travées conjonctives considérables ; les petites artères intra-rayocar-

diques sont le siège d'une périartérite et surtout d'une endartérite obli-

térante des plus manifestes, à ce point qu'à certains endroits la lumière

des vaisseaux est presque complètement obstruée; et cependant les troncs

des artères coronaires et ses branches collatérales sont à peine atteintes

par le processus scléreux ; de plus, vous ne constatez que quelques

*plaques alhéromateuses sur tout le trajet de l'aorte et des grosses artères

collatérales. La lésion ne s'est pas localisée au cœur quoiqu'elle y soit

prépondérante : le foie est légèrement atrophié, dur, finement lobule

avec un commencement de cirrhose ; les reins sont petits avec adhérence

de leur capsule, disparition de la substance corticale ; et l'estomac lui-

même présente un épaississement de ses tuniques que je vous ai fait

parfois constater à l'autopsie des artério-scléreux.

L'autre cœur provient d'un homme de soixante-dix-huit ans, atteint

d'athéromasie sénile des plus prononcées. L'aorte au niveau de sa crosse

et dans tout son parcours, les artères des membres, sont converties en

tubes rigides et osseux; les artères coronaires sont béantes et dures jusque

dans leurs dernières divisions. Mais le cœur est atrophié, flasque, de

consistance molle, recouvert de graisse à sa partie postérieure ; l'examen

micrographique ne permet de constater qu'une légère sclérose, dissé-

minée dans l'organe avec atrophie et dégénérescence granuleuse des

fibres musculaires. Le foie a conservé ses dimensions normales, mais il

est légèrement graisseux ; les reins ont leur volume ordinaire, et l'on

n'y trouve seulement que quelques traces de sclérose péritubulaire.

Dans le premier cas, la lésion a évolué en deux ou trois ans ; dans le

second, elle est l'œuvre latente de plusieurs années. Or, ne voyez-vous



ARTÉRIO-SCI.KROSE 99

pas, au double point de vue de l'anatomie pathologique et de la clinique,

une certaine différence dans ces deux faits? Le premier malade était

atteint d'arlério-sclérose subaiguë, le second était atteint d'artério-sclé-

rose chronique, c'était un alhéroraateux sénile. Chez l'un, la sclérose

artérielle a envahi surtout les vaisseaux de petit calibre ; chez l'autre, elle

s'est limitée surtout aux grosses artères périphériques ou viscérales. Chez

celui-là, le processus scléreux a promplement atteint ou absorbé les

éléments nobles des organes ; chez celui-ci, elle les a respectés ou n'a

fait que les effleurer. Dans le premier cas, la sclérose est à la fois arté-

rielle et viscérale; dans le second, les lésions sont localisées au système

vasculaire.

En résumé, l'artério-sclérose est une maladie générale d'emblée, pro-

cédant plus particulièrement des petits vaisseaux et caractérisée surtout

par la production de scléroses viscérales diverses. Mais, encore une fois,

si l'on s'en tient à la nature analomique du processus morbide, les

artério-scléreux sont aussi des athéromateux, et ceux-ci sont avant tout

des artério-scléreux. Si l'on a égard à la marche clinique, on doit recon-

naître deux types absolument distincts : les vasculaires ou athéromateux,

et les viscéraux.

11. — L'anatomie >;ormale du système artériel doit d'abord vous être

décrite, aGn de vous faire mieux comprendre l'anatomie pathologique

de l'athérome et des artérites.

Les artères sont composées de trois couches qui sont de dehors en

dedans : la tunique externe, la tunique moyenne et la tunique interne.

La (unique externe (tunique conjonctive, celluleuse, adventice on feu-

trée de Chassaignac), de coloration blanchâtre, peu apparente sur les

gros troncs et les artérioles, est surtout accusée sur les vaisseaux de

moyen calibre. Elle se continue en dehors avec le tissu conjonctif voisin

qui forme ainsi autour d'elle une véritable gaine celluleuse : une excep-

lion doit èlre faite pour les artères du cerveau, de la moelle et de la rétine,

qui sont entourées de gaines lymphatiques dépourvues d'endothélium. Elle

se compose de fibres conjonctives et élastiques entremêlées, dont les

unes sont groupées en faisceaux longitudinaux et dont les autres pren-

nent la forme de réseaux à mailles plus ou moins serrées, dans l'inté-

rieur desquelles on voit parfois quelques rares cellules adipeuses. L'en-

trelacement de ces fibres est tel qu'on l'a comparé à celui d'un cocon

de ver à soie. Eberth et Remak ont signalé l'existence de quelques

fibres-cellules musculaires à direction longitudinale dans la tunique
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adventice des artères rénale, splénique, fémorale, dans le tronc de la

mésenlériquo supérieure, dans la crosse de l'aorte, etc. C'est cette tunique

qui renferme les nerfs et les vaisseaux des artères.— Ces vaisseaux [vasa

vasonmi) ne pénètrent pas au delà de la tunique externe d'après Robin

et Ranvier : mais, après des recherches faites sur les grands animaux,

Sappey tend à croire qu'ils se terminent dans toute l'épaisseur de la

tunique moyenne, tandis qu'Eberth ne les aurait vus que dans les

parties superficielles de celle-ci. — Les nerfs qui naissent en majeure

partie du grand sympathique (nerfs vaso-moteurs), au sujet desquels

Cl. Rernard fit ses belles découvertes, pénètrent avec les vasa vasorum

dans la tunique externe, et après des divisions nombreuses et des anas-

tomes très riches formant de véritables plexus, ils se perdent dans la

tunique moyenne. — On n'a pas trouvé de lymphatiques dans la struc-

ture des artères.

Cette tunique externe a pour propriétés principales : d'abord sa grande

extensibilité dans le sens longitudinal, l'extensibilité très limitée dans le

sens transversal appartenant à la tunique moyenne ; ensuite sa grande

résistance qui permet aux artères de supporter de fortes pressions ou

tractions et qui offre ainsi une barrière protectrice contre l'extravasation

du sang dans les anévrismes spontanés.

La tunique moyenne (ou miisculo-clastique)^ épaisse, d'un blanc jau-

nâtre dans les grosses artères et rouge dans les petites, renferme du

tissu élastique, du tissu conjonctif et du tissu musculaire lisse. Les

grosses artères (aorte, carotides, etc.) possèdent plus d'éléments élas-

tiques ; les moyennes et les petites, plus d'éléments musculaires. La partie

superficielle de cette couche moyenne est composée de fibres élastiques

anastomosées entre elles et présentant une forme flexueuse et circulaire

d'après Sappey ; elle fait partie intégrante de la tunique moyenne à laquelle

elle adhère fortement, mais elle n'est pas une dépendance de la tunique

e.xterne, comme l'ont cru Ch. Robin et Gimberl; elle ne forme pas non

plus une couche spéciale que Fase Luigi (de Palerme) avait tenté d'isoler

sous le nom de tunica elastica propria. La couche profonde contient

aussi des fibres élastiques qui offrent une disposition longitudinale, à

réseaux plus ou moins larges donnant un aspect fenêtre, d'où le nom de

membrane fenêtrée donné à cette « bandelette élastique interne » [mem-

brane élastique interne ou limilanle interne). Celle-(;i repose immédiate-

ment sur la tunique interne, et c'est en dedans d'elle que s'effectue

d'abord tout le travail pathologique de l'artério-sclérose. Dans les petites

artôrioles, le réseau élastique est réduit à celte bandelette interne qui,

très mince, apparaît sous la forme d'une ligne ondulée, festonnée et
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réfringente. La charpente élastique de la tunique moyenne renferme des

fibres musculaires lisses, fibres- cellules de 0""", 003 à 0""'",007 de

longueur, assez rares dans les grosses artères, tandis qu'elles forment

des couches superposées dans les artérioles où elles sont nombreuses,

pressées les unes conti:e les autres, avec une disposition fasciculaire et

une direction transversale, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe du vais-

seau. Quelques-unes de ces fibres musculaires sont reliées entre elles

par d'autres fibres légèrement obliques ou longitudinales. L'élément

musculaire et élastique est relié par du tissu conjonctif groupé en petits

fascicules et non en larges faisceaux comme dans la tunique externe. Ce

tissu conjonctif, très abondant dans les grosses artères, tend à dispa-

raître dans les artérioles ; il augmente beaucoup avec l'âge, en raison

des lésions artério-scléreuses ; il en est de même de l'élément mus-

culaire qui peut s'hypertrophier dans les artères au même litre que dans

le myocarde, et cela pour lutter contre les obstacles périphériques créés

par l'artério-sclérose confirmée.

C'est dans la tunique moyenne que résident les principales propriétés

des artères : l'élasticité et la contractilité. L'élasticité rend compte de la

béance de ces vaisseaux à l'état de vacuité, après la mort ; elle contribue

à régulariser le courant sanguin dans les organes en changeant le mou-

vement intermittent que le sang reçoit du cœur en un écoulement continu

et uniforme. Par le retrait élastique des artères, elle est, comme le dit

Marey, une force qui s'ajoute à celle du cœur en poussant le sang dans

les moments où ce dernier organe se repose, et surtout en diminuant Jes

résistances que le sang éprouve à passer du cœur dans les vaisseaux. En
vertu de cette propriété, l'artère et le sang qui la traverse exercent cons-

tamment l'une sur l'autre une pression réciproque, ce qui produit le

phénomène de la tension des artères. Quant à leur tonicité, elle est le

résuhat des propriétés élastiques et contractiles de ces vaisseaux. Enfin,

la contractilité a pour effet de continuer l'impulsion du cœur, de favo-

riser et de régler les circulations locales dans les divers organes.

La tunique interne est formée de deux couches: la première, en con-

tact avec la tunique moyenne, est fibro-élastique ; la seconde, libre, en

rapport avec la colonne sanguine qui la traverse, est endothéliale.

La couche fibro-élastique de Bichat est composée de fibrilles circons-

crivant un réticulum très fin de mailles allongées et lamellaires, à direc-

tion longitudinale, très adhérentes et presque inséparables de la partie

profonde de la tunique moyenne. Dans cette couche, Langhans, Remak
et Eberth ont vu quelques fibres musculaires lisses sur les artères hépa-

tiques, spléniques, cérébrales, rénales et sur la raésentérique supérieure
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surtout au niveau de leurs bifurcations. Celte couche fibro-élaslique tend

à disparaître dans les artérioles où la membrane interne est représentée

seulement par le revêtement endothélial.

La couche endolhéliale est formée de cellules minces, allongées, pavi-

menteuses, à noyau aplati, ovalaire ou fusiforme. Ces cellules sont de

forme conique ou losangique dans les artérioles, de forme polygonale à

grand axe parallèle à celui du vaisseau dans les grosses artères. Dispo-

sées sur une seule couche, elles présentent des contours rectilignes ou

un peu onduleux. Leur aplatissement est dû, d'après Ranvier, à la pres-

sion exercée constamment sur elles par la colonne sanguine, absolument

comme les cellules du foie s'aplatissent par la pression des tumeurs

développées en dehors ou en dedans de son parenchyme.

Cette portion de la tunique interne forme une membrane mince, fra-

gile, peu extensible, se rompant facilement par traction ; elle est trans-

parente et lisse comme un vernis, et c'est elle qui, par sa lubréfaction

constante, est destinée à favoriser le glissement de la colonne sanguine.

Elle présente quelques plis longitudinaux en rapport avec les mouve-

ments alternatifs de resserrement et de dilatation des vaisseaux, et au

niveau des grandes articulations on voit des rides transversales disparais-

sant et reparaissant par l'extension et la flexion des membres.

Cette membrane, comme les autres tuniques artérielles, n'est douée

d'aucune sensibilité ; cependant quelques artères viscérales seraient légè-

rement sensibles par leur tunique externe seulement. Au contact, la

membrane interne, absolument insensible, peut devenir très doulou-

reuse à l'état pathologique comme dans les artérites aiguës, ou encore

lorsqu'on injecte à sa surface un liquide irritant. L'extrême caducité ou

fragilité de ses cellules explique ses promptes altérations sous l'influence

de l'artério-sclérose et la facilité avec laquelle se produisent des throm-

boses en présence d'un épithélium devenu dépoli et inégal par sa chute.

Vous connaissez suffisamment l'anatomie normale du système artériel
;

il vous sera plus facile maintenant de comprendre les altérations qu'il

subit sous l'inlluence de l'artério-sclérose et de l'athérome.

III. — L'anatomie p.\thoi.ogique de l'athérome artériel doit d'abord nous

occuper.

Lorsque vous examinez des artères athéromateuses ayant subi plus ou

moins la transformation calcaire, vous constatez qu'elles sont dures au

toucher, tortueuses, dilatées, comme variqueuses et moniliformes; elles

subissent dans certains points une véritable élongation, leurs parois sont

épaisses et rigides avec des lésions plus accentuées au niveau de leurs
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courbures et de leurs bifurcations. Elles présentent des séries de dilata-

tions et de rétrécissements; mais parfois à la coupe, leur lumière est

béante, ce qui avait fait regarder bien à tort par Riolan l'alhérome

comme une maladie providentielle, puisqu'elle devait maintenir, d'après

lui, les vaisseaux ouverts pour rendre la circulation plus facile : Nalura

in eo ossicida collocavit ut arteriœ manerent apertœ.

La surface interne des artères est mamelonnée, comme pavée, pré-

senlant des plaques molles ou dures, cartilagineuses ou osseuses suivant

le degré de la lésion. Dans un cas observé par Morgagni , « l'aorte

depuis le cœur jusqu'au premier orifice des branches supérieures était

très dilatée, et couverte à l'intérieur, dans presque toute cette étendue,

de peliles écailles osseuses qui ne ressemblaient à rien tant qu'à des

gouttes très rapprochées de cire blanche après qu'elles se sont refroidies

sur le pavé ». A la période ultime du processus, ces plaques se ramol-

lissent et deviennent quelquefois le siège d'ulcérations et d'abcès puri-

formes. Celte sorte de bouillie athéromaleuse renferme des cellules en

voie de dégénérescence, des granulations graisseuses libres, des fibres

et des cellules musculaires dégénérées, des cristaux de cholestérine, etc.

A une période moins avancée, lorsque les plaques sont molles ou dures

sans apparence encore de ramollissement, la tunique interne est infiltrée

de cellules embryonnaires, rondes, allongées ou étoilées ; la tunique

moyenne est remplie déjeunes éléments, la tunique externe vascularisée

et épaissie. En un mot, il y a, dans toutes ces lésions, un mélange d'in-

flammation et de nécrobiose. Or, les auteurs sont partagés au sujet de la

nature de l'athérome artériel .

1" Les uns pensent depuis Monro, avec Broussais, Rayer, Bouillaud,

Yirchow, Lancereaux, etc., que l'alhérome n'est autre chose que l'inflam-

mation primilive des artères (théorie inflammatoire). Un des partisans de

cette théorie, Yirchow, croit que le début de la dégénérescence athéro-

maleuse est l'inflaramalion de la lunique interne de l'artère (endarlérite),

et Lancereaux admet un premier stade rtf7//'dont témoignent la raullipli-

cation des noyaux et l'hyperplasie de la couche profonde de l'endartère,

puis un second stade passif ({\x'\\ attribue à la disette de l'apport nutritif.

2" Laennec, Andral, Cornil et Ranvier, qui représentent la deuxième

théorie, admettent au contraire qu'il s'agit, au début, d'un processus

de nécrobiose (théorie déç/énérative). Us reconnaissent un premier stade

passif représenté par le dépôt primitif de granulations graisseuses dans

la couche profonde de l'endartère; cette nécrobiose détermine ensuite

autour d'elle une irritation lente qui aboutit à la multiplication des

fibres conjonctives, à l'épaississement consécutif de la tunique interne



101 SEPTIÈME LEÇON

et à l'extension inflammatoire des autres tuniques (stade actif el secon-

daire d'endopériartérite).

3° La troisième théorie, qui se rapproche de la précédente par quelques

points, est la théorie dijslrophique. Les auteurs qui ont constaté le

premier stade régressif de l'athérome ne nous apprennent pas sa véri-

table cause analomique ; ils ne nous disent pas en vertu de quel méca-

nisme les parties profondes de l'endartère se nécrosent. Or, le raisonne-

ment indiquait déjà qu'il devait y avoir quelque part un obstacle à la

nutrition de la (unique interne des arières. Celte lacune de l'anatomie

pathologique a été comblée par Hippolyte Martin qui a démontré le véri-

table mécanisme de ces lésions dégénératives du début de l'athérome,

et pour ne pas affaiblir sa pensée ni l'importance de ses recherches,

je lui laisse la parole :

« C'est par la l'ace profonde de la tunique externe que pénètrent, on

le sait, les arlérioles nourricières de la paroi du vaisseau. Or, si on exa-

mine attentivement toutes ces fines artères qui cheminent en tous sens,

dans un tissu conjonctif d'ailleurs normal, on les trouve généralement

saines, à l'exception de celles qui correspondent au foyer athéromateux.

A ce niveau, l'artériole nourricière de la région dégénérée présente, sur-

tout lorsqu'elle a été sectionnée bien perpendiculairement à son grand

axe, une belle endartérite proliférative qui, dans le cas où le foyer athé-

romateux est réduit à l'état de caverne, oblitère presque entièrement la

lumière du vaisseau, de façon à rendre à peu près impossible la circula-

tion sanguine à ce niveau. C'est là une lésion qui ne fait jamais défaut,

mais elle est quelquefois difficile à constater, et il est bon d'être prévenu

afin de ne point la laisser passer inaperçue '. »

Pour bien vous faire comprendre la nature des lésions de l'athérome

artériel, je place sous vos yeux la préparation suivante -. 11 s'agit d'une

artère coronaire entièrement oblitérée au-dessous du foyer athéromateux.

Vous voyez que le maximum des lésions se trouve au-dessous el dans

l'épaisseur de la tunique interne dont le bourgeonnement a déterminé

l'oblitéralion presque complète de la lumière vasculaire ; vous constatez

encore l'oblitération des arlérioles (ou vasa vasorum) de la tunique

externe dont l'altération n'est pas comparable à celle de la tunique

interne.

' H. Martin. (Revue de médecine, 1881.) — Atlicrome artériel généralisé et son influence

sur la nutrition des organes. (Acad. de méd., 1882.)

' Voir la (igure 14, page suivante (p. 105). — Toutes les préparations anatomiques ont

été faites avec l'aide de mon habile chef de clinique, M. Weber, que je suis heureux de

remercier.
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Ainsi donc, le premier stade de l'alhérome artériel est constitué par

l'endartérite oblitérante des vasa vasorura, c'est-à-dire des vaisseaux

nourriciers de l'artère; il en résulte une diminution d'apport sanguin et

nutritif de cette artère. Donc, celle-ci va s'altérer, puisqu'elle n'est plus

suffisamment nourrie. Mais cette altération ne doit se montrer, ni dans

la paroi externe du vaisseau qui reçoit encore quelques anastomoses vas-

culaires, ni dans les couches les plus superficielles de la paroi interne

qui puisent une notable quantité de lymphe nutritive dans le torrent

Fig. li. — Section d'une coronaire enlièrement oblitérée au-dessous du foyer

athéromateux.

e, tunique ejterne ; m. lunique moyenne; i. tunique interne; 6, bourgeonnement de la tunique interne;

0, vestiges de la lumière du vaisseau ; cii. masse calcaire déposée dans la couche profonde de la tunique interne

et se continuant avec l'athérome sous-jacent; nn, vaisseaux néoformés dans la tunique moyenne : n\ vaisseaux

néoformés passant dans la tunique interne ; vc. veinules de la tunique externe ; aa\ artérioles de la tunique

externe dont l'une (a") est oblitérée.

circulatoire dont elles sont si voisines. C'est dans les couches profondes

de cette tunique interne, c'est-à-dire dans les parties où, même à l'état

normal, la nutrition se fait avec plus de lenteur et de difficulté, qu'ont

lieu primitivement la dégénération des cellules et l'hyperplasie conjonc-

tive. Et c'est là tout le secret des scléroses vasculaires et viscérales.

Pour les premières, c'est-à-dire pour les scléroses vasculaires, l'en-

dartérite oblitérante des vasa vasorum, l'endovascularite, phénomène

primitif, détermine la mortification des couches les plus profondes de la

tunique interne du vaisseau artériel, à l'extrémité même et le plus loin

possible du centre vasculaire, là où la nutrition est la plus imparfaite.

Pour les secondes, c'est-à-dire pour les scléroses viscérales, l'endar-

tériolite (ou inflammation des vasa vasorum) détermine la dégénéres-

cence scléreuse des petites artères, et sous l'influence de l'irritation lente
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causée par les parties mortifiées, les artères et artérioles s'enflamment,

deviennent le siège d'endarlériles plus ou moins proliféralives et obli-

térantes qui produiront à leur tour, sur les viscères qu'elles sont char-

gées de nourrir, les mêmes phénomènes de nécrobiose et d'hyperplasie

conjonctive dont leurs parois ont été primitivement envahies.

OiuECïioiNs. — On a fait plusieurs objections à celle théorie dont j'ai

cependant confirmé l'exaclilude dans mes nombreuses rcclierches.

On a dil, par exemple, que les vasa vasorum n'alleigncnl pas la mem-
brane interne et qu'ils pénètrent à peine dans la moyenne. On a dit

encore, avec Braull, que la dil'licullé est reculée et non résolue, puisque

l'obliléralion et l'endarlérite des artérioles de l'adventice, regardées

comme cause de la sclérose ou de l'athérome, n'ont pas reçu une expli-

cation plausible de leur production. Enfin, on a prétendu que les obli-

térations vasculaires produisent des infarctus, mais non du tissu ^clé-

reux.

Toutes ces objections lombent devant les faits, comme vous le verrez

lorsque nous étudierons bientôt l'artôrio-sclérose du cœur. Mais nous

pouvons déjà les réfuter.

Première objection. — 11 est juste de dire que les vasa vasorum n'at-

teignent pas la membrane interne; c'est même la raison pour laquelle lu

lésion dystrophique consécutive à l'inflammation commence, non pas dans

la couche superficielle de cette membrane, mais dans la bandelette élas-

tique placée entre celte dernière et la membrane moyenne. Celle-ci n'est

altérée qu'à une période plus avancée de la lésion, et comme elle est for-

mée d'éléments élastiques et musculaires, on conçoit que son altération

et sa destruction contribuent à l'élongation et à la dilatation du vaisseau.

Quant à la tunique externe formée d'un tissu conjonctif qui se continue

avec celui du voisinage, elle n'est altérée qu'en dernier lieu. 11 faut donc

surprendre le processus dès son début, ou à une période rapprochée de

son début, pour bien voir qu'il commence par les couches profondes de

l'endarlère, et non par le périartère. On assiste alors à la prolifération et

à la mulliplicalion des cellules de l'endarlère, d'où la formation d'un tissu

fibroïde et bourgeonnant capable de rétrécir ou même d'oblitérer dans

certains points la lumière vasculaire. Le travail pathologique commence

en dedans de la bandelette élastique interne, mais elle peut parfois aussi

débuter en dehors de cette bandelette, entre elle et la couche profonde

des fibres musculaires de la tunique moyenne. Quand l'cndartéri le prolifé-

rante et oblitérante se localise dans certains points du vaisseau, sous forme

de nodules, elle est dite nodulaire. Quand elle est répartie à peu près uni-
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formémenl sur tous les points de l'endartère, il s'agit d'une cndartérite

en plaques. Mais, dans l'un comme dans l'autre cas, le processus ana-

lomique est le même.

Du reste, pour vous démontrer qu'il s'agit bien d'une endartérite, et

non d'une périartérile, pour vous démontrer encore que la lésion com-

mence par les couches profondes de l'endartère, je n'ai besoin que de

vous mettre encore sous les yeu\ la figure suivante où vous verrez très

Fig. 15. — Coupe d'une coronaire athéiomatéuse (hranclie antérieure verticale)

au niveau du foyer aUiéromateu.v lui-même.

«, b, tunique externe ; c, couche musculaire ; m, débris de la lame élastique interne infiltrée de sets calcaires ;

d, fo\er dattiérome très étcniiu renfermant de nombi'eux éléments graisseux, granulations et gouttelettes grais-

seuses
; /, zone de noyaui allongés de tissu conjonciif hypertrophiés et infiltrés de granulations graisseuses;

h, i, tunique interne contenant de nombreux éléments fusiformes et noyaux inQammatoires. — (On retrouve l'infil-

tration graisseuse dans toutes les couches de cette tunique artérielle.

manifestement les lésions artérielles augmenter du centre à la périphérie

du vaisseau (fig. 15).

Deuxième objection. — J'ai répondu à la première objection, \oyons

la seconde ; elle n'a pas plus de valeur que la première.

Sans doute, la difficulté est reculée, et il s'agit de savoir à quelle cause

attribuer l'endarlérite des vasa vasorum. Mais il est probable que ceux-ci,
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en raison de la délicatesse de leur structure, sont plus vulnérables et

plus sensibles à l'action des corps irritants qui les traversent, et du reste,

je vous démontrerai plus loin Finfluence du système nerveux sur la pro-

duction des artérites. Enfin, si la difficulté est reculée par la notion de la

sclérose dystrophique, celle-ci démontre, mieux que toute autre théorie,

pourquoi, dans une artère athéromaleuse par exemple, la prolifération des

éléments conjonctifs de la tunique interne se produit le plus souvent en

même temps que la régression graisseuse des cellules. Ces deux processus

simultanés, et cependant si dissemblables, sont reliés à la même cause

pathogénique : à l'oblitération progressive des artères nourricières du

vaisseau. Et c'est ainsi que dans l'épaisseur des artères, comme dans

l'intimité des organes, les processus scléreux et graisseux sont sous la

dépendance d'une même cause, de la nutrition incomplète et insuffisante.

Troisième objection. — Celle-ci est encore facile à réfuter. Les oblité-

rations vasculaires aboutissent à des infarctus lorsqu'elles se font rapide-

ment ou subitement ; elles produisent du tissu scléreux lorsqu'elles s'éta-

blissent d'une façon progressive, et, du reste, l'endartérile des petits

vaisseaux se traduit souvent dans l'épaisseur des organes par des infarctus

microscopiques souvent méconnus parce qu'on ne les a pas cherchés.

Ainsi donc, dans le cœur, dans le rein, dans le foie, dans tous les

organes en un mot, ce n'est pas autour, ce n'est pas dans le voisinage des

artères malades que se produiront les lésions dégénératives de sclérose

proprement dite; c'est toujours à l'extrémité du centre vasculaire, là

encore une fois oîi la circulation est plus languissante, où la nutrition est

moins active.

Jetez les yeux sur les belles préparations anatomiques ' faites sur des

malades du service par mon chef de clinique Weber, qui vient d'écrire une

thèse si remarquable sur « l'artério-sclérose du cœur », vous verrez que

dans le cœur par exemple, autour des vaisseaux atteints d'endartérite, le

myocarde est presque normal et qu'il n'est nullement envahi par le

tissu scléreux; c'est beaucoup plus loin, c'est-à-dire à l'extrémité du

centre vasculaire rétréci et oblitéré, que se remarquent l'atrophie des

fibres musculaires et leur disparition avec la production d'une hyperpla-

sie conjonctive des plus considérables. La sclérose vasculaire, pas plus

que la sclérose viscérale, n'est due ici à l'inflammation, mais elle doit

être attribuée à une insuffisance de nutrition; d'où le nom si juste de

sclérose di/sti'ophiqiic.

Vous pouvez donc établir déjà cette loi d'anatomie pathologique générale :

' Voir la figure 16, page 109.
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Partout où l'endartcrite apparaît , elle détermine une diminution

d'apport des sucs nutritifs dans les organes, d'où un ralentissement

dans la nutrition interstitielle qui aboutit à deux conséquences : 1" à la

mortification, à la nécrobiose des éléments nobles de ces organes (cel-

lules musculaires, cellules striées du rein, cellules du foie, tissu élas-

tique et musculaire des artères, etc.) ;
2" à l'excitation de nutrition du

tissu conjonctif.

La mortification consécutive à l'end artérite oblitérante s'explique
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Fig. 10. — Coupe montrant une vue d'ensemble de la sclérose dystrophique.

aaa, tissu scléreux adulte ; 666, îlot musculaire à centre vasculaire de la sclérose dystrophique ; ccc, artê-

rioles atteintes d'cndartérite oblitérante ; t/, veinule ; f, capillaire.

d'elle-même. L'hypernutrition du tissu conjonctif se comprend moins,

quoiqu'elle soit due, d'après moi', à la stase sanguine ^t lympha-

tique toujours observée à la suite des rétrécissements ou oblitérations

vasculaires, et au rôle irrilatif joué par l'élément noble des tissus, nécro-

biose et devenu corps étranger. C'est dans cette stase que le tissu con-

jonctif puise les éléments de nutrition suffisants pour sa prolifération.

On peut comparer, avec H. Martin, ces phénomènes à ceux des terrains

mal cultivés, où l'engrais est insuffisant, dans lesquels l'ivraie pullule

et finit par étouffer le froment, comme le tissu conjonctif pullule et finit
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par envahir et faire disparaître les éléments importants de nos organes.

La Ogure (p. 109) vous démontre les lésions viscérales d'origine

dystrophique, et consécutives à l'endarlérite oblitérante. Vous remarquez

que la sclérose a envahi la presque totalité de la préparation et que les

groupes musculaires qui ont résisté au processus scléreux renferment

tous un vaisseau à leur centre. Les plus nombreux d'entre eux ont comme

centre une artériole ; d'autres, une veinule; enfin, quelques-uns con-

tiennent à la fois une artériole et une veinule.

Il ne faut pas cependant être exclusif, et c'est en cela que je diffère

d'opinion avec plusieurs auteurs.

L'artério -sclérose ne produit pas seulement des scléroses dystro-

phiqites dans les organes, et vous pourrez aussi parfois constater l'exis-

tence de scléroses viscérales réellement inflammatoires et périarté-

rielles. En effet, l'inflammation de la membrane interne de l'artère peut

se propager, et se propage souvent aux tuniques moyenne et externe. Il

en résulte par conséquent une endopériartérite qui a pour consé-

quences : 1" une sclérose dystrophique, d'après le mécanisme que je

vous ai indiqué, sclérose ywra-vasculaire, puisqu'elle est éloignée du

vaisseau malade ;
2" une sclérose inflammatoire, par suite de la propa-

gation de Finflammalion du périarlère aux parties avoisinantes, sclérose

joey'i-vasculaire. La première se fait en ilôts plus ou moins irréguliers
;

la seconde est guidée souvent par les interstices cellulaires normaux et

prend l'aspect de bandes ou de travées conjonctives. Mais souvent, la

périarlérite isolée peut conduire à la sclérose dystrophique et non

inflammatoire ; car, la membrane externe sert à la dissémination des

vaisseaux apportant aux parois artérielles leurs matériaux de nutrition,

et vous comprenez que son inflammation, par suite de la compression

des vasa vasorum, soit capable de produire les lésions dégénéralives de

l'endartérile oblitérante.

On peut établir les conclusions suivantes :

1° La sclérose artérielle (l'athérome) n'est autre chose qu'une sclérose

dystrophique des tuniques vasculaires, consécutive à l'endartériolite obli-

térante de leurs vaisseaux nourriciers. « 11 n'y a pas, dit II. Martin, d'alhé-

romc artériel sur une artère douée de vasa vasorum, sans endartérite

antérieure de ces vasa vasorum nourriciers »
;

2" Les scléroses viscérales d'origine artérielle sont le plus souvent

aussi, comme les scléroses artérielles elles-mêmes dont elles sont l'équi-

valent, des scléroses dystrophiques ;

3" Les scléroses viscérales peuvent être mixtes, c'est-à-dire qu'elles

sont à la fois dystrophiques et inflammatoires : dystrophiques, par suite

de l'insuffisance de l'apport sanguin due à l'endartériolite oblitérante
;
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inflammatoires, par suite de la coexistence de la périartérite (endopéri-

arlérite), et de la propagation phlegmasique autour du périartère ;

4° Beaucoup plus rarement, la sclérose est simplement inflammatoire

(périartérite sans endartérite), elle est toujours alors beaucoup moins

accusée. Dans ce cas encore, la périartérite isolée peut encore aboutir à

la sclérose dystrophique ;

o" Dans l'évolution de l'artério-sclérose généralisée, on peut distinguer

deu\ périodes analoraiques : a.) développement de l'endo-vascularite,

ou endartérite primitive des vasa vasorum ; b.) troubles nutritifs qui

en sont la conséquence et conduisent à la sclérose artérielle d'une part,

à la sclérose viscérale d'autre part;

6° Au point de vue clinique, la première période [vasculairc) est sou-

vent latente ; la période des troubles de nutrition (période viscérale) donne

lieu à des symptômes plus ou moins accusés.

Je persiste à croire que la périartérite primilive, considérée comme
cause anatoraique de l'artério-sclérose, est extrêmement rare, et qu'il

s'agit le plus souvent d'une périartérite secondaire, c'est-à-dire consécu-

tive à l'endartérite. D'une autre part, les auteurs ont souvent pris pour

du tissu conjonclif pathologique périartériel l'enveloppe celluleuse nor-

male qui entoure les vaisseaux comme une gaine. Voyez, à ce sujet, la

figure de la page suivante'. Si, dans celte préparation, l'artère est enflam-

mée, comme le démontrent les amas cellulaires que l'on peut voir dans

son enveloppe externe, il est facile de constater, d'autre part, les parti-

cularités suivantes : 1° le tissu conjonclif périartériel est lâche comme
à l'état normal; 2° il ne renferme, en aucun point, de débris musculaires;

3° enfin, le lissu musculaire voisin est absolument normal et ne s'est

laissé pénétrer par aucune néoformation fibreuse. Il n'y a donc pas ici,

comme on pourrait le croire, la moindre trace de myocardite par propa-

gation du périartère au myocarde voisin. L'artério-sclérose vàsculaire et

viscérale est donc le résultat de l'endartérite, et presque jamais, ou même
jamais, de la périartérite.

Tel est le processus de l'artério-sclérose généralisée. Vous comprenez

que si, au point de vue purement clinique et pendant la vie, la sclérose

a paru n'envahir qu'un seul organe, il n'en est pas de même au point de

vue de lanalomie pathologique, et il vous sera toujours possible de

constater après la mort dans les diHérentes artères ou arlérioles de l'éco-

nomie et dans presque tous les organes, les traces d'un travail scléreux

à sa première période.

' Voir la figure 17, page 112.
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Je vais vous le démontrer, en passant rapidement en revue avec vous

au point de vue anatomo-pathologique, comme je l'ai fait au point de

vue clinique, les principales manifestations locales de l'artério-sclérosc

s d-
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s«f^^C-'
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Fis. "• — Coupe lonsitndinale d'une artériole assez volumineuse
(le la paroi venlriculaire gauche.

«. artère : ses noyaux de fibres musculaires travers.iles (a') coupés eux-mêmes transvei-salementet obliquement;

6, tunique externe de cette artère; c, gaine conjonctive de Tartèrc ; rf, amas de noyaux embryonnaires que

cette gaine renferme entre deux brandies artei'ielles ; d\ autre agglomération de noyaux ; /, reticulum de Gbres

et de noyau\ corijonctifs ; i. fibres cardiaques absolument normales.

dans les organes, dans le rein, le foie, les poumons, le cœur, le système

nerveux, etc.

a.') Scln'ose rénale. — Je vous ai déjà dit que la néphrite interstitielle

est le plus souvent une néphrite artérielle; cela veut dire qu'elle est con-

sécutive à la lésion artérielle du rein, toujours accompagnée et dominée

par la généralisation de l'artério-sclôrose. Celle-ci peut atteindre le cœur

avant ou après le rein, ou encore en même temps que lui, ce qui vous

explique la coïncidence des /jseziofo-hypertrophies cardiaques dans la né-

phrite interstitielle. Car il ne s'agit pas d'une hypertrophie vraie, comme
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le croyait ;i tort Traube qui l'attribuait à une simple action mécanique, à

l'hypertension artérielle duo à la suppression d'une partie du champ circu-

latoire de l'organe rénal. La preuve que cette pseudo-hypertrophie n'est

pas une conséquence directe de la néphrite vous est fournie par l'appa-

rition possible et fréquente de la lésion cardiaque avant la lésion rénale.

La preuve qu'il s'agit d'une pseudo-hypertro{)hie et non d'une hypertro-

phie vraie due à l'hypernutrilion des fibres du myocarde ou à leur hyper-

génèse, vous est encore donnée par l'examen anatomo-pathologique qui

vous démontre dans le cœur l'existence d'un travail scléreux analogue à

celui du rein et des autres organes.

Pour certains auteurs, pour Ballet, pour Cliarcot et Gombault, le rein

sénile et la néphrite saturnine ne seraient pas sous la dépendance de

l'artério-sclérose, et on devrait les rattacher àla classe des néphrites épithr-

liales, caractérisées par l'altération primitive de l'épilhélium rénal. Les

expériences semblent avoir démontré, en effet, que le plomb, en s'élimi-

nant par les reins, doit produire, par suite de l'irritation des canalicules

urinifères, une sclérose périLubulaire, et d'un autre côté, on peut se

demander avec Ballet si, pour la production du rein sénile, « la véritable

cause ne réside pas dans certains principes de l'urine susceptibles de

déterminer une irritation analogue à celle que produit le plomb ».

Ces opinions exclusives ont été réfutées victorieusement par Duplaix à

qui je laisse la parole :

« 11 n'est pas discutable que la lésion se développe autour des

tubuli dans ces cas spéciaux (dans la néphrite saturnine). Mais la pré-

sence des lésions vasculaires dans les reins de ces malades est égale-

ment un fait indiscutable. L'artérite s'y rencontre au même titre que

dans le cœur, la moelle et le foie. Le plomb transporté dans le système

circulatoire agit aussi bien et de la même façon sur les vaisseaux du rein

que sur ceux d'autres organes, et, avant d'aller irriter les cellules des

tubes urinifères, il circule dans les vaisseaux de l'organe sur lesquels il

exerce une Mtion irritative aussi forte que sur les canaux glandulaires.

Les deux systèmes, vasculaire et urinaire, subissent donc l'influence du

plomb, et de môme qu'il y a sclérose péritubulaire, il y a également

sclérose vasculaire dans les reins de tout saturnin. Pourquoi alors accorder

dans l'évolution de la néphrite interstitielle une importance aussi grande

à la lésion épithéliale, et voir uniquement dans cette altération cellu-

laire l'origine de la sclérose ? Nous croyons qu'il y a deux choses à

considérer dans la néphrite des saturnins : d'une part, la lésion péritubu-

laire, et d'autre part, la lésion vasculaire. Celle-ci se trouve dans les

reins comme dans les autres organes, et ce n'est pas par extension du pro-

cessus qu'elle se développe tôt ou tard. L'intoxication saturnine qui a

HE.NRl HUCIIAHD. — MALADIES DU CŒLR. 8
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donné naissance à l'une, a permis à l'autre de se manifester, elles sont

évidemment connexes, mais nullement dépendantes l'une de l'autre... »

Pour le rein sénile, « de même que dans l'inLoxication saturnine, il peut

y avoir sclérose péritubulaire par irritation due à l'urine altérée, mais

l'arlérite se rencontre aussi dans le rein des vieillards comme dans tous

les autres organes, et il n'y a pas de raison pour lui refuser ici un rôle

qu'on ne peut mettre en doute ailleurs' ».

Telle est l'opinion que je soutiens depuis longtemps déjà, tout en vous

faisant remarquer que la lésion vaseulaire, dans la néphrite intersti-

tielle, n'est pas une pcriartérite, mais bien plutôt une endarLérite avec

sa conséquence naturelle et inévitable, la sclérose dystrophiquc du

rein. Il serait bien extraordinaire, du reste, que cet organe dût échapper

au même processus anatomo-pathologique existant dans tous les autres.

ô.) Sclérose hépatique . — La cirrhose du foie est aussi d'origine arté-

rielle ; mais, à ce point de vue, laissez-moi vous rappeler que les hépa-

tites chroniques sont rangées en trois classes, d'après le point de départ

de la sclérosC;, dans les vaisseaux sanguins, les canaux biliaires ou les

conduits lymphatiques. Or, les cirrhoses vasculaires qui, seules, nous inté-

ressent ici sont de trois ordres :

1° La cirrhose atrophiqiie alcoolique (maladie de Laennec)
;

2° La cirrhose d'oric/ine cardiaque ;

3" La cirrhose d'origiiie artérielle.

La cirrhose ulcoulique est une sclérose veineuse ou portale caractérisée

par l'altération scléreuse des branches intra-hépatiques de la veine porte.

Un médecin distingué de l'armée, H. Blanc, qui a écrit un excellent

travail à l'appui des idées que je défends, fait remarquer judicieusement

qu'ici, la veine porte se comporte comme une artère, et que son inflam-

mation est d'autant plus précoce et plus intense que ce vaisseau est d'abord

le lieu de passage de l'alcool absorbé. Mais, plus tard, après a;voir séjourné

dans le foie, et après avoir passé dans le poumon, l'alcool pénètre dans

le système artériel général, et c'est alors qu'il détermine l'endopériar-

térite, l'athérome et la sclérose des viscères autres que le foie. « L'en-

(lophlébite porte et l'endopériartérite de l'arbre artériel sont co-e£fets

d'une cause commune, et la cirrhose hépatique est, au même titre que

la sclérose des autres organes, l'expression dépendante d'un même état

général, l'alcoolisme. » Ce qui le prouve, du reste, c'est la concomitance

' In i'i,Ai\,<of. c'a., 1883. — CiiAncoT et Gomiiallt. {.iir/i. de phi/s.. 1880.) — Ballet, (fieuuff

fie tned., 1881.)— 11. Maiitin. (Revue de wikl., 1881.)
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possible de la néplirile interstitielle avec la cirrhose hépatique, c'est la

possibilité de rencontrer, en même temps que cette dernière, des lésions

scléreuses dans le poumon, le foie et aussi dans le cœur.

La cirrhose cardiaque est la conséquence d'une stase et d'une dilata-

tion vasculaires déterminant une périphlébite sus-hépatique. Mais, on

avait remarqué depuis longtemps que, «chez certains cardiaques, le foie

est rapidement envahi avant que les circulations intermédiaires, celle du

poumon par exemple, en aient éprouvé le contre-coup ». (Dieulafoy.) Ce

que la clinique avait constaté, llanatomie pathologique l'a encore plei-

nement confirmé. Talamon a fait judicieusement remarquer que, dans

la cirrhose cardiaque, '< tout ne peut être mis sous la dépendance directe

de la lésion du cœur dans les modifications subies par le foie », et c'est

ainsi que ce dernier auteur y a vu deux sortes de lésions : d'une part, celles

qui dépendant de l'artérite rentrent dans la classe des altérations géné-

rales scléreuses ; d'autre part, celles qui, dues à la lésion cardiaque

même, sont consécutives à la gêne circulatoire du système veineux

hépatique. Voilà ce qui a été bien observé, ce qui a été admis, sans être

expliqué. Or, il est démontré pour moi qu'il y a non seulement un foie

cardiaque, mais aussi un foie artériel, et tout se comprend, comme le dit

H. Blanc, avec la distinction que j'ai établie entre les cardiopathies

va/vitlaires et les cardiopathies artérielles. << Chez les premiers malades,

la cirrhose est sus-hépatique et périplilébitique
; chez les seconds, elle

est interlobulaire et périartérielle. L'une est liée à la stase veineuse et

aux lésions consécutives des veines ; l'autre dépend d'une altération arté-

rielle et constitue une vraie arlério-sclérose hépatique'. »

Cette cirrhose cardio-artérielle que j'oppose à la cirrhose cardiaque

simple, est encore réalisée chez les vieillards, et Boy-Tessier a confirmé

encore pour le foie sénile les idées qrie je vous expose. 11 a démontré

dans ces cas l'existence de l'artérite et de lésions caractérisées par l'atro-

phie de la cellule hépatique, Tépaississement du stroma et la sclérose

localisée de l'espace porte. Mais cette sclérose est de nature dystro-

phique, étant consécutive à l'endartérile '.

c.) Sclérose du poumon. — L'artério-sclérose porte aussi, son action

sur le poumon, et Boy-Tessier l'a caractérisée par l'épaississcment des

travées péri et intralobulaires et des cloisons interalvéolaires allant

parfois jusqu'à l'étouffement de l'alvéole
,
par la présence constante

' II. Blaxc. L'artério-sclérose en général et les scléroses vasculaires dans l'armée.

(Archives de médecine et de pharmacie militaires, 1891.)

' boY-TESsiEn. [Revue de merfecine, 1883.)
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de lésions artérielles. En effet, sur vingt-cinq poumons examinés, il ;i

trouvé vingt-cinq fois des lésions artérielles caractérisées par la péri-

artérite, l'endopériartérite, et surtout par l'endartérite des vaisseaux

pulmonaires et bronchiques. Cette endartérite s'est montrée sans carac-

tères particuliers. « C'est toujours l'épaississement de la tunique

interne, formé de plusieurs lits de cellules embryonnaires, fusiformes,

rouges, reposant sur la limitante interne dont les festons réguliers,

la coloration jaune clair et la réfringence ne peuvent laisser aucun

doute à son égard. Cet épaississenient affecte deux formes : ou bien il

est circulaire et rétrécit assez régulièrement la lumière du vaisseau, ou

bien il pousse dans son intérieur des bourgeonnements à base plus ou

moins étendue'. » Le même observateur établit encore que la nutrition

du parenchyme pulmonaire est altérée dans un rapport proportionné aux

lésions artérielles, et qu'ainsi la sclérose cardiaque est de nature dystro-

phique, et non pas inflammatoire.

Il y a encore une lésion en rapport avec l'artérite pulmonaire, c'est

l'emphysème constitutionnel. Du reste, on sait depuis longtemps que les

malades atteints de cette dernière affection sont souvent des artério-sclé-

reux ou des athéromateux, et ce rapport entre les lésions des artères et

l'emphysème pulmonaire n'avait pas échappé, dès 1862, à la sagacité

clinique de Waters et de mon regretté maître Noël Queneau de Mussy.

D'après cette théorie, l'emphysème constitutionnel serait donc encore

sous la dépendance d'une sorte de selérose dyslrophique, d'un trouble,

ou plutôt d'une insuffisance de nutrition par endartérite des vaisseaux

pulmonaires ou bronchiques.

Telle est, en quelques mots, l'artério-sclérose pulmonaire. Maia il

faut bien vous garder de la confondre avec d'autres scléroses du p(^u-

mon d'origine cardiaque. Celles-ci sont de deux sortes : elles sont dues h

des hypérémies passives chroniques, à des stases veineuses plus ou moins

prolongées qui peuvent amener à la longue l'épaississement des travées

conjonctives et la condensation de l'organe caractérisée si bien parKelsch

sous le nom à'indiirulions cyanotiqiies ; les autres sont dues aux

œdèmes persistants de l'organe qui produisent à la longue une sorte

de condensation inflammatoire du poumon analogue aux infiltrations dures

du tissu cellulaire sous-culané qui finit par s'enflammer sous l'influence

d'un œdème continu. 11 a été démontré en effet par J. Renaut (de Lyon)

que l'œdème persistant d'un tissu en détermine la cirrhose. Celle-ci se

montre surtout dans certains cas de rétrécissement mitral extrême : les

poumons envahis constamment par l'œdème finissent par se scléroser,

' Bov. Du poumon cardiaque (sclérose pulmonaire). Tliùsi de Lyon, 1883.
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ils sont le siège d'une induration dilTuse, élastique, avec aspect grisâtre

ou ardoisé à la coupe, et sous forme de nappes parfois très accusées, le

long des bronches interlobulaires, des bronchioles intralobulaires et des

bronchioles terminales, pour se répandre ensuite dans le parenchyme

alvéolaire qui subit un travail d'atrophie sous l'influence de l'épaississe-

menl fibreux. Tel est le type de l'induration œdémateuse du poumon'.

d.) Sclérose cardiaque. — \u'artériosclérose du cœur sera étudiée

complètement dans les leçons suivantes. Mais c'est dans cet organe sur-

tout que j'ai constaté nettement le caractère dystrophique du processus

scléreux consécutif à l'endartérite oblitérante des coronaires. Les fiçrures

précédentes sont des types de ce genre : elles vous montrent que la

dégénérescence de la fibre cardiaque se fait à l'extrémité du territoire

vasculaire sous la forme de vastes champs ou d'ilôts de sclérose.

L'endartérite oblitérante ne fait pas sentir seulement ses effets dans

l'intimité du muscle cardiaque, mais elle peut aussi se rencontrer sur les

valvules elles-mêmes et créer ainsi des cardiopathies artérielles à type

valvulaire. J'en ai observé des cas assez nombreux, et Hippolyte Martin

a cité un fait dans lequel les vaisseaux nourriciers de la valvule raitrale

présentaient une endartérite tellement intense que leur lumière était en

grande partie oblitérée ; il en résulte une dégénérescence athéro-calcaire

très accusée, comparable, parlanature et la pathogénie, à celle de l'aorte.

Mais je reviendrai sur tous ces faits, quand j'étudierai avec vous l'arté-

rio-sclérose du cœur.

e.) Sclérose des centres nerveux. — V,'artériosclérose des centres

nerveux n'a pas été beaucoup étudiée ; mais il est indubitable qu'un

certain nombre de myélites sont sous la dépendance d'une endartérite

oblitérante. Vous savez qu'on a noté la coexistence fréquente des

lésions artérielles dans la paralysie générale, dans certaines sclé-

roses diffuses de la moelle ou du cerveau, dans la maladie de Par-

kinson, la chorée sénile. Je vous rappelle la fréquence des lésions

cardio-aortiques dans le tabès; et comme cette dernière maladie est le

plus souvent d'origine syphilitique, et que la syphilis porte souvent

son action principale sur le système artériel, il est probable que c'est elle

qui produit à la fois les lésions cardio-artérielles et la dégénérescence

des cordons postérieurs de la moelle. C'est ainsi qu'Hippolyle Martin a

' J. Rexaut. Contribution à l'étude anatomiqtie et clinique de l'érysipéle et des œdèmes
lymplialiques. {Thc^e de i'ncis. 1875.) Circulation pulmonaire dans le rétrécissement

niitral. yVroviiice médicale, 1886.) — Jules lIoN.Non.vT. Processus histologique de l'œdcme

pulmonaire d'origine cardiaque. {Thèse de Lyon, 1887.)
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VU dans un tabès dorsal l'existence d'une endarlérile des plus manifestes

sur les artères méningées se rendant dans la zone postérieure de la

moelle, alors que les artérioles des autres parties de l'axe médullaire

étaient restées saines.

/.) Scléroses d'autres ort/anes. — Je termine enfin cet exposé, en vous

rappelant (jue d'autres organes, comme la rate, Yestomac, le pancréas, etc.,

peuvent être aussi le siège d'une endartéritc avec prolifération conjonc-

tive irrégulière et disséminée.

L'artério-sclérose des organes ç/énito-urinaires est encore un fait bien

connu, et l'on sait que la plupart des prostatiques sont des athéromateux;

la sclérose de la prostate, de la vessie, des uretères cl des reins a son

j)oinl de départ dans l'endo-périartérite, comme les recherches de Guyon

et de son élève Lannois l'ont démontré, et celte sclérose de l'appareil

génito-urinaire coïncide le plus souvent avec des lésions de mêrfle nature

disséminées dans d'autres organes.

Enfin, je vous ai dit que l'artério-sclérose porte également son action

sur Yœil et sur l'oreille.

L'anatomie pathologique vous démontre ainsi l'envahissement de tous

les organes par le processus scléreux. Nous pouvons maintenant aborder

de nouveau la clinique de celle maladie générale.
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Étiologie.

1° Causes diathésiqiies : rhumatismes aigu et chronique. Goutte, diabète,

arthritis, hérédité, aortisme héréditaire. Les cardiopatliies artérielles peuvent

être directement héréditaires, les cardiopathies vahiilaires ne le sont pas, ou
ne le sont qu'indirectement. Faits à l'appui : hérédité dans les lésions, hérédité

dans les orsranes.

2° Causes toxi'^iies : alcoolisme, saturnisme, tabagisme, erreurs d'alimentation,

surmenage, sénilité, ménopause. Observations d'athérome artériel dans le jeune

âge. — Influence du siirmemige : myocardite aiguë par into.xication. cœur forcé et

artério-sclérose du surmenage moral et intellectuel. Surmenage artériel par les

émotions répétées. Choc traumatique et choc moral, action des émotions sur le

cœur par l'intermédiaire du système artériel : contracture vasculaire, hyperten-

sion artérielle, artério-sclérose. Influence des émotions sur le système vasculaire

d'abord, et sur le cœur ensuite. Action de la sénilité.

3° Causes infectieuses. Parmi les infections aiguës : fièvre typhoïde, variole, scar-

latine, grippe, diphtérie, etc. Parmi les infections chroniques ; syphilis, impalu-

disme.

P.\THOGÉME. — Agents de l'irritation vasculaire contenus dans le sang : excès

d'acide urique dans le sang des goutteu.x, des saturnins, des alcooliques ; acide

lactique dans le sang des rhumatisants; plomb considéré comme agent d'irritation

artérielle et d'excitation musculaire. Théorie parasitaire du ihumatisme. Con-

tractures vasculaires des saturnins. Influence de la pression artérielle. Fréquence

de l'athérome artériel d'après les différentes artères.

Rôle du système nerveux dans la production des altérations cardio-vasculaires,

et des lésions scléro-athéromateuses. Expériences et observations diverses. Influence

trophique directe des nerfs sur les tissus ; influence trophique mtiirecic par l'inter-

médiaire des vaisseaux (tropko-neurose vasculaire). •

Les CAUSES de l'artério-sclérose sont de trois ordres : elles sont diatlié-

siques, toxique» et infectieuses.

Les premières concernent : le rhumatisme, la goutte, le diabète, lar-

thrilis, l'hérédité.
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Les secondes comprennent : l'alcoolisme, le tabagisme, le saturnisme,

les erreurs d'alimentation, le surmenage, la sénilité.

Les troisièmes dérivent de maladies infectieuses : fièvre typhoïde,

variole, scarlatine, grippe, diphtérie, syphilis, impaludisme.

1° Causes uiATUÉsiQUES. — a). Ccsl \e r/nDnalistne chroniij/ic qui donne

lieu ordinairement aux indurations artérielles. Quant au rhumatisme arti-

culaire aii/u, il est moins souvent accompagné ou suivi de manifestations

artérielles. Cependant, vous verrez des cas oîi des malades ayant été

atteints de plusieurs attaques de rhumatisme articulaire franchement aigu,

sont devenus ailério-scléreux à la longue, et tout dernièrement encore,

j'observais un homme atteint d'arlério-sclérose du cœur, chez lequel on

ne pouvait noter dans les antécédents pathologiques qu'une série de rhu-

matismes articulaires aigus. Du reste, Bouillaud a autrefois affirmé que

celle maladie porte son action non seulement sur le cœur, mais parfois

aussi sur les vaisseaux. D'autres fois, vous ne trouverez dans les antécé-

dents personnels ou héréditaires des malades, que des manifestations abarti-

culaires de la diathèse rhumatismale, telles que des migraines, des névral-

gies erratiques et très rebelles, des affections cutanées ou des attaques

d'asthme. D'après N. Gueneau de Mussy, la lésion artérielle chez les

arthritiques et les rhumatisants, commence d'abord le plus souvent par

les artères fémorales avant d'atteindre les autres vaisseaux périphériques.

« Si l'on cherche — dit-il — dans quelles proportions les manifestations

rhumatismales ont coïncidé avec les lésions artérielles, on trouve que

dans 140 cas, on les a constatées 68 fois, c'est-à-dire chez près de la

moitié des malades... Quand on réfléchit encore au rôle dominateur que le

rhumatisme joue dans l'éliologie des maladies du cœur, dont les artères

sont une annexe, il n'est guère permis de conserver des doutes sur les

rapports pathogéniques qui existent entre le rhumatisme et les lésions

artérielles. L'évolution de celles-ci me semble moins rapide que celle des

lésions cardiaques, ou moins apparente à ses débuts ; mais dans le rhu-

matisme du cœur, après le choc de la maladie aiguë, l'organe affecté peut

subir une modification lente qui transforme les produits du processus

inflammatoire, et soit sous l'action persistante mais latente de la diathèse,

soit sous l'influence des troubles fonctionnels qui résultent de la lésion

primitive, les altérations du cœur deviennent très souvent plus graves et

plus profondes.» Cette opinion, que je partage, n'est pas celle de Lance-

reaux. Cet observateur opposant les altérations viscérales observées dans

le rhumatisme articulaire aigu et ce qu'il appelle l'herpétis, affirme que

le premier alTecte le cœur et non les artères, tandis que les manifestations
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articulaires de i'herpélis, « à peu près sans effet sur le cœur, sont presque

toujours suivies, sinon accompagnées de lésions généralisées du système

artériel ».

/'). L'influence de la dinthèse ijouttewie sur le développement de l'ar-

tério-sclérose et de l'alhérome artériel est si bien établi. qu"il me semble

inutile d'y insister. Je vous répète souvent que la goutte est aux artères

ce que le rhumatisme est au cœur, et je vous ai démontré après Gue-

neau de Mussy combien la dégénérescence artérielle se montre précoce

dans certaines familles d'hérédité goutteuse. Cela est si vrai que Tartério-

sclérose et l'athérome vasculaire peuvent être chez certains sujets les

seules manifestations de cette diathèse. Vous voyez ainsi chez des gout-

teux héréditaires, avant même l'apparition des symptômes articulaires,

se développer lentement les lésions de l'artério-sclérose.

Dans le diabcle, Dupuytren a remarqué le premier une certaine fré-

quence des lésions athéromateuses des artères, et c'est ainsi que s'ex-

pliquent les faits d'asphyxie locale et de gangrène des extrémités,

d'hémorrhagies cérébrales ou rétiniennes dans cette maladie. L'en-

docardite diabétique signalée par Lecorché serait, d'après moi, le

plus souvent de nature artérielle, et cela quoiqu'elle affecte le plus sou-

vent l'orifice mitral que l'oriGce aortique. On a dit encore que l'athé-

romasie des diabétiques atteint plutôt les vaisseaux de moyen et de

petit calibre que les gros troncs artériels et qu'elle n'a pas une grande

tendance à se généraliser. Pour ma part, je crois que l'on a souvent

attrilnié au diabète ce qui revient à la goutte, et que l'athéromasie des

diabétiques doit être plutôtmise sur le compte de celte dernière diathèse.

(). L'artério-sclérose dérive encore de ïari/irUis, ce tronc commun de

l'arbre pathologique dont la goutte et le rhumatisme sont les princi-

pales branches.

C'est ainsi qu'il faut comprendre les faits ^hérédité de la sclérose arté-

rielle que j'ai observés plusieurs fois, et l'arthritis souvent méconnu, avec

ses manifestations plus ou moins frustes ou larvées, rend compte de cer-

taines cardiopathies héréditaires, qui ne sont autre chose que des cardio-

pathies artérielles. Le rhumatisme peut être héréditaire, mais les affec-

tions cardiaques qui en dépendent (cardiopathies valvulaires) ne le sont

pas. 11 n'en est pas de même de l'artério-sclérose généralisée et de l'artério-

sclérose du cœur [cardiopathies artérielles) qui sont souvent héréditaires,

alors même qu'on ne peut invoquer chez les ascendants l'influence de l'ar-

thritis, de la goutte ou de la syphilis. Voici un des nombreux exemples

d'hérédité de l'artério-sclérose :

M. B..., soixante ans, ni syphilitique, ni alcoolique, mais ayant autre-
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fois abusé du tabac, ne présente aucun antécédent héréditaire de goutte

ou de rhumatisme. Il est atteint d'artério-sclérose cardio-rénale dont le

début a été annoncé, il y a deux ans, par une bronchite très tenace, et

qui a été compliquée depuis trois mois par la dyspnée d'effort, des palpi-

tations nocturnes très douloureuses, un léger bruit de galop, des batte-

ments artériels du cou, le retentissement diastolique de l'aorte, de la

pollakiurie nocturne (sans aucune trace d'albuminurie). Son frère est

mort d'angine de poitrine ; un autre frère, d'une affection cardiaque ; une

sœur, d'hémiplégie ; son père mort accidentcllementà cinquante et un ans
;

mère morte d'apoplexie cérébrale : grand-père maternel, mort d'aflection

cardiaque (œdème des membres inférieurs, etc.)
;
grand'mère maternelle,

d'un cancer au sein
;
grand-père paternel, « d'hydropisie du ventre »

;

grand'mère paternelle, de vieillesse à quatre-vingt-dix ans.— Cet homme
a eu trois enfants : l'un d'eux a succombé vers l'âge de deux mois à une

entérite ; le second a souffert du cœur (palpitations, œdème des membres
inférieurs) ; le troisième est mort tuberculeux.

Il est donc démontré que certaines affections cardiaques sont direc-

tement héréditaires. Du reste, les auteurs anciens avaient autrefois

insisté sur cette étiologie. Lancisi raconte que, dans une même famille,

l'aïeul, le grand-père, le père et le fils ont été successivement atteints

« d'anévrisme du cœur ». Albertini parle d'une femme déjà fort âgée qui

avait eu cinq frères morts de maladies du cœur à la fleur de l'âge, et qui

elle-même luttait depuis plus de trente ans contre une affection semblable.

Corvisart avait classé les causes des cardiopathies en « héréditaires,

innées ou acquises ». Bouillaud, après avoir affirmé que cette question

d'hérédité ne peut être mise en doute, s'exprime ainsi : « 11 reste à

déterminer d'une manière plus précise qu'on ne l'a fait jusqu'ici, quelles

sont, parmi ces maladies, celles dans le développement desquelles influe

surtout l'hérédité, quelles sont les limites de celte influence, et jusqu'à

quel point elle peut être neutraUsée par une sage observation des lois de

l'hygiène. » Près de vingt ans plus tard, en 1868, celte question de l'héré-

dité des maladies du cœur n'était pas résolue, puisque Maurice Raynaud

après avoir reconnu que l'on voit des parents atteints d'hypertrophie car-

diaque, donnant le jour à des enfants qui présenteront la même affec-

tion, s'empressait d'ajouter : « Ce qui est héréditaire, ce n'est pas

l'hypertrophie en tant qu'hypertrophie, c'est la diathèse rhumatismale. »

Or, Bouillaud, en disant judicieusement que l'on ne connaît pas, parmi

les maladies du cœur, « celles dans le développement desquelles influe

' AxENFELD et IluciiARD, loc. cit. — Vovez Qussi la tlièse de mon élève M. Ueniau sur

l'hystérie gaslrigue, p. 10. 1883.
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surtout l'hérédité », a posé nettement les termes d'un problème. Je le

résous par cette affirmation : Les cardiopathies valmdaires ne sont pas

directement héréditaires ; seules, les cardiopathies vasculaires se trans-

mettent par hérédité, à la faveur de la maladie artérielle qui peut se trans-

mettre chez les descendants sur des organes divers et avec des aiïeclions

en apparence différente. Je vous répète ce que je vous ai déjà dit à ce

sujet : Ce qui est héréditaire; ce n'est pas toujours la maladie d'un

organe, c'est la maladie étendue à tout le système vasculaire, c'est l'ar-

tério-sclérose qui peut se traduire dans plusieurs générations par des

hémorrhagies cérébrales, des anévrismes, des affections de l'aorte (aortites.

rétrécissement et insuffisance aortiques), des cardiopathies artérielles, des

néphrites interstitielles, etc. Ce sont là des affections artérielles qui peu-

vent se transmettre héréditairement sur des organes différents, il est vrai,

mais sur le même système organique, sur l'arbre aortique. J'ai donné à

ce fait étiologique le nom à'aortisme héréditaire.

Mais cette question de l'hérédité touche encore à l'un des points les

plus importants de la pathologie générale : il vous arrivera souvent, en

effet, de constater la transmission d'une maladie organique sous forme

de troubles fonctionnels dans le même organe atteint par les ascendants.

C'est cette vérité que j'ai autrefois exprimée : Parfois, disais-je alors,

l'hérédité exerce une influence réelle sur la fixation de la névrose dans

un organe ou un appareil. Tel malade, par exemple, qui présente des

symptômes d'hystérie gastrique, a eu des ascendants goutteux ou rhuma-

tisants qui ont souffert de l'estomac sous forme de dyspepsie simple, de

gastralgie ou même de cancer ; tel autre qui se plaint de palpitations, de

syncopes répétées, est issu d'une mère morte d'une affection réelle du

cœur... Ces faits prouvent qu'à côté de Yhéréditc dans les lésions, il faut

placer Vhérédité dans les orrjanes.

2° Causes toxiques. — Elles sont nombreuses et peu discutables. .\

cette catégorie, appartiennent ïalcoolisme, le satwnisme, le tabagisme,

les erreurs d'alimentation, le surmenage, la sénilité.

a), h'alcoolisme est une cause fréquente d'artério-sclérose d'après la

plupart des auteurs. Mais, il faut bien reconnaître que la sclérose n'a

pas ici une grande tendance à la généralisation, qu'elle n'affecte le système

artériel qu'après avoir agi localement sur le foie, et qu'elle porte ensuite

son action sur l'artère pulmonaire avant de s'étendre à tout le système

artériel.

D'après Lancereaux, l'action de l'alcool sur les parois artérielles ne

I
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serait pas de iialure sclérogène;clle délerminerait, non pas l"ailério-sclé-

rose, mais Wuiério-.stéalose. Cette lésion apparaît sur des vaisseaux habi-

tuellement dilatés ou amincis, et non resserrés ou épaissis, sous forme

de taches graisseuses, blanchâtres ou d'un blanc grisâtre et opalin, à

peine saillantes, à contours irréguliers et sinueux (taches en iles, pres-

qu'îles ou golfes), à limites diQuses, ou encore sous forme de stries

longitudinales et transversales plus ou moisis régulières. Ce qui fait

croire à l'identité des deux lésions (stéatose et sclérose artérielles), c'est

que souvent des plaques d'athérome coexistent chez le même sujet à

côté de ces plaques de stéatose. Mais leurs caractères morphologiques

différents permettent d'en fixer le diagnostic anatomique, et l'examen

histologique fait voir que ces plaques stéatosiques renferment un grand

nombre de granulations graisseuses, puisqu'elles se colorent fortement

en noir sous l'influence de l'acide osmique. 11 est môme important, au

point de vue chnique, de poursuivre cette distinction entre Tartério-stéa-

tose et l'artério-sclérose. Dans celle-ci, la tension artérielle est toujours

accrue ; dans celle-là, elle est normale, souvent diminuée. Dans la seconde,

la dégénérescence graisseuse du myocarde est très rare, le muscle étant

envahi par la sclérose ischémique ou dystrophique ; dans la première, elle

est presque de règle. Dans l'une, le cœur est dilaté plutôt qu'hypertro-

phié, parce que la tension artérielle est faible et que les résistances péri-

phériques sont amoindries; dans l'autre, c'est-à-dire dans l'artério-sclé-

rose, le cœur est surtout hypertrophié parce qu'il a sans cesse à lutter

contre l'hypertension artérielle et la rétraction vasculaire. Les artério-

scléreux meurent en aortiques ; les artério-stéateux en mitraux '

.

b). Lq sattiniisine lixoàmi certainement des lésions du cœur et des vais-

seaux, et quelques auteurs ont eu tort de les nier, en les attribuant le plus

souvent à l'alcoolisme concomitant. Or, il est démontré que l'empoison-

nement plombique détermine la contraction et même la contracture des

parois vasculaireset qu'il donne lieu à l'hypertension artérielle, cause pro-

chaine de l'artério-sclérose ; et si les alcooliques saturnins deviennent

souvent artério-scléreux, c'est plutôt à la faveur du saturnisme que de

l'alcoolisme. Du reste, .\ndral avait déjà été frappé de certains symptômes

de dyspnée cardiaque chez les saturnins. Beau avait noté la fréquence de

l'hypertrophie cardiaque. Duroziez, en 1867, a décrit l'endocardite satur-

nine ainsi que les lésions athéroraateusesdes artères et la dégénih-escence

graisseuse du cœur. Kusmaul et Maier ont rencontré des lésions dans

les parois des vaisseaux du cerveau, des reins et même de l'intestin, et

' LAh-CEiiEAix {Anat.path., IS'9). — Thèses de Paris par Pruvost el DucLOS (1888 el 1889).
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ils ont encore constaté l'atrophie histologique des fibres musculaires du

cœur. Sur 24 malades ayant succombé à l'intoxication saturnine, Leudet

a vu que le? causes de la mort se répartissent ainsi : 17 lésions organiques

du cœur, 2 néphrites albumineuses, 2 gangrènes du poumon, 2 tubercu-

loses pulmonaires, une cirrhose du foie ; il a encore trouvé la dilatation et

l'athérome de l'aorte, des dégénérescences du cœur, du rein et du foie,

une hypertrophie du ventricule gauche. Celle-ci, du reste, peut être le

résultat d'une lésion rénale (néphrite interstitielle), ou encore de l'altéra-

tioir généralisée à tout le système artériel'.

Les lésions carilio-artérielles peuvent être produites directement par le

saturnisme, ou indirectement par la goutte que celle intoxication déter-

mine fréquemment. A ce dernier point de vue, il y a une analogie presque

absolue entre la nature des arthrites ondes néphrites saturnines et celle

des arthrites ou néphrites goutteuses. Dans les deux cas, l'altération du

sang est la même, et les plaques alhéromasiques renferment, dans l'un

comme dans l'autre, des dépôts uratiques. Comme le saturnisme peut

atteindre les malades à un âge peu avancé, on comprend que l'athérome

artériel puisse se montrer de bonne heure, à trente ans et même à

vingt ans, ainsi qu'on en a cité quelques exemples.

Vous voyez donc que ces lésions cardio-artérielles du saturnisme ne font

plus maintenant aucun doute. Je vous en ai montré des faits assez nom-
breux dans le service, et je vous rappelle ce malade encore jeune qui est

venu succomber dans nos salles avec une contracture généralisée de tout

le système artériel et chez lequel nous avons trouvé à l'autopsie un début

de néphrite inslerstilielle, de l'athérome artériel, et un petit anévrisme

de l'aorte. Du reste, lorsque nous étudierons la pathogénie, nous verrons

les raisons multiples qui doivent provoquer toutes ces lésions. Il me suffit

pour le moment de vous rappeler que le plomb porte son action non seule-

ment sur la tunique musculaire des vaisseaux, mais aussi sur la fibre

cardiaque qui devient rigide jusqu'à la contracture. La systole chez les

saturnins se fait d'une façon toute particulière, et sur les tracés sphygmo-

graphiques, vous pouvez constater l'existence d'un plateau, comme chez

les vieillards, avec une sorte de pulsation tricrote ou polycrote.

J'ai constaté enfin à l'autopsie des saturnins l'evistence d'une endarté-

rile plus ou moins généralisée présentant des caractères semblables à ceux

de l'artério-sclérose et de l'athérome d'origine goutteuse.

c). L'influence du (abiKjisme sur le développement de l'artério-sclérose

' AxDRAL {Clin. mcd.. 1839). — Diroziez (Vaz. des hop., ING"). — Kismail et R. Maifr

{Arc/i. f. KUnisch. med.. 187i). — Leudet {CUn. méd. de l'UOlel-Uieu.de Rouen, 1874;. —
ROBLOT {Thèse de Paris, 1889).
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me parait démontrée, et ce fait ne doit point vous surprendre, puisque la

nicotine produit le plus souvent une hypertension artérielle par vaso-

constriction, comme les expériences de Cl. Bernard l'ont prouvé. Cepen-

dant la sanction de l'anatomie pathologique fait encore défaut, et ce

sujet appelle, à ce dernier point do vue, quelques recherches nouvelles.

On peut se demander si Yergot de seigle peut produire à la longue des

dégénérescences artérielles. La chose est possible, surtout si l'on songe

à l'action de cet agent médicamenteux sur la tunique moyenne des artères,

et aussi à la fréquence des gangrènes. Mais les faits d'intoxication chro-

nique par l'ergot de seigle sont devenus extrêmement rares, de sorte que

l'on peut laisser de côté cette étiologie.

(/). Une cause sur laquelle j'appelle votre attention est relative au régime

alimentaire ; non pas que celui-ci n'ait jamais été incriminé, puisque

Gubler et Lacassagne ont attribué l'athérome des gens de la campagne

à l'abus de l'alimentation végétarienne '
; mais je crois que la proposition

contraire doit être acceptée, et que c'est le régime végétarien qui est le

meilleur préservatif des dégénérescences artérielles. A ce sujet, voici ce

que je disais déjà en 1889 -
:

« Je suis convaincu, pour ma part, que les excès et surtout les erreurs

d'alimentation, en jetant dans l'organisme un grand nombre de substances

toxiques, telles que les ptomaïnes non éliminées par le filtre rénal devenu

de bonne heure insuffisant ou imperméable, sont une cause fréquente

d'artério-sclérose ; en un mot, certaines toxines alimentaires possèdent

des propriétés convulsivantes agissant, les unes sur les muscles des

membres comme dans le cas de contracture des extrémités d'origine gas-

trique, les autres sur la musculature vasculaire. 11 en résulte, dans tout

le système artériel, un état de spasme plus ou moins permanent, lequel

produit rapidement de l'hypertension et consécutivement l'artério-sclérose.

La conclusion thérapeutique est celle-ci : il faut prescrire un régime d'où

sont exclus les aliments plus ou moins riches en ptomaïnes ou en matières

extractives. Ceux qui viendront après moi confirmeront ces idées, et

auront ainsi, avec les déductions thérapeutiques que soulève cette ques-

tion, l'explication de la grande fréquence des affections cardio-artérielles. »

' Lacassagne ayant remarciué [Ann. d'hyqiène, vol. XLIX) ([ne l'atlièronie est rare chez

les animaux herbivores, el qu'il ne survient chez les végétaristes i|u'aprfcs de grandes

fatigues et des marches forcées a émis la théorie suivante; • Le travail excessifaugmente

la proportion d'acide carbonique contenu dans le sang, ce qui détermine la formation exa-

gérée et la précipitation de carbonates alcalins et de phosphates Dés lors, on comprendrait

qu'un régime exclusivement végétal puisse jeter dans l'économie une proportion plus forle

des principes minéraux et favorise ainsi la production de l'athérome ». (C'est là une vue

théorique non conlirmee par la cliniqne.)

' Voir le chapitre préliminaire de la ï" édition de cet ouvrage (1889, page 7).
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Or, à deux ans de date, Diijardin-Beaumelz a bien voulu soutenir

l'opinion que j'ai été le premier à défendre, et c'est en des termes

presque identiques qu'il s'exprime'. En dehors de ces intoxications (satur-

nisme, goutte, diabète, etc.), << il en est d'autres, — dit-il, — qui jouent

Il un rôle non moins important, je veux parler des troubles amenés par

« les ptomaïnes et les leucomaïnes, substances toxiques sans cesse

« fabriquées par l'économie, ainsi que nous l'ont démontré les intéres-

vi santés recherches de Gautier. Ces substances irritent à la longue la

« paroi des artères et finissent par l'altérer ».

Je n'ai rien à redire à cette citation qui reproduit si bien mes idées,

sinon que les ptomaïnes ne sont pas seulement « fabriquées par l'éco-

nomie » et qu'il en est au contraire un plus grand nombre que l'on intro-

duit dans l'organisme par l'alimentation.

Partant de cette idée que l'insuffisance rénale est un symptôme pré-

coce et presque constant des cardiopathies artérielles, j'ai pensé qu'elle

pouvait en être aussi la cause. En effet, le rein n'a pas une faculté illimitée

d'élimination ; quand on introduit trop de poisons dans l'organisme, il

eu reste une certaine quantité qui ne peut être complètement éliminée, le

rein est insuffisant à la tache excessive qu on lui impose, et c'est ainsi

qu'est constituée l'insuffisance relalke du rein. Elle est relative, parce

qu'elle ne dépend pas directement de l'organe éliminateur encore intact,

mais de la quantité trop grande de matières à éliminer. Ainsi donc, la

maladie commence par une intoxication, elle se continue et finit par une

intoxication.

Or, le riche et le citadin qui mangent trop de viande et surtout de la

viande faisandée et peu cuite, comme le pauvre et le paysan qui en con-

somment moins, mais des viandes de qualité inférieure provenant

d'animaux tués depuis longtemps, se soumettent journellement à un

empoisonnement presque égal, puisque ce régime alimentaire aboutit à

l'absorption d'une trop grande quantité de ptomaïnes incapables d'être

complètement éliminées. Ainsi, le riche a aussi sa misère physiologique.

Sans doute, il ne s'agit pas ici d'accidents aigus souvent formidables

et revêtant le caractère de véritables épidémies, tels qu'on les a si sou-

vent signalés dans les empoisonnements alimentaires. Mais l'intoxication

est lente, insidieuse, elle ne se manifeste le plus souvent que' par des

symptômes à peine appréciables : céphalalgie gravative, état vertigineux,

inaptitude au travail, fatigues matinales, troubles vaso-moteurs, refroi-

dissements partiels et algidités locales, bourdonnements d'oreilles, cer-

taine faiblesse musculaire, sueurs profuses, etc.

' Dujardix-Beaisietz. Leçons de clinique thérapeutique (1S91, p. 29).
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A ceux qui objccleraieiit que cette intoxication ne porte pas son action

sur l'appareil circulatoire, on peut répondre par les expériences de Brie-

ger qui a produit de fréquents troubles de ce côté, et par le nombre

assez considérable d'arlério-scléreux chez lesquels j'ai noté une alimenta-

lion carnée excessive comme cause de la maladie. Et si l'artério-sclérose

généralisée, si les cardiopathies artérielles sont devenues des affections

extrêmement communes, cela dépend assurément, en dehors des causes

diathésiques, infectieuses ou toxiques, qui n'ont pas dû augmenter sen-

siblement de fréquence dans ces dernières années, cela dépend, dis-je,

du changement profond qui s'est produit dans notre mode alimentaire. Ce

sujet n'est pas nouveau, et Sénôque qui avait dit : « L'homme ne meurt

pas, il se tue », avait ajouté que maintes maladies sont créées par notre

manière de vivre.

Ce n'est pas l'alimentation carnée qui rend les hommes plus forts cl

plus vigoureux. En Grèce, les jeunes gens se destinant à la profession

d'athlètes se soumettaient à un régime composé de figues, de noix, de

fromage et de pain grossier. Pivion, dans son « étude sur le régime de

Pylhagore », a rappelé que le tunnel du Saint-Golhard a pu être percé

grâce à la force des travailleurs italiens se nourrissant de polenta, et le

chemin de fer du Pacifique des Etats-Unis a été rapidement construit à

l'aide d'ouvriers chinois, grands mangeurs de riz. Ce n'est pas là évi-

demment le régime qu'il faut songer à imposer à notre génération, mais

il faut recommander l'usage de l'alimentation végétarienne qui permet

une plus longue existence, comme on l'a constaté chez les Chartreux et

les Trappistes ; il faut mettre un terme à l'abus de l'alimentation azotée.

Cet abus apparaît clairement dans le tableau suivant, qui montre dans

quelle proportion la consommation de la viande et des boissons a aug-

menté en France dans l'espace d'un demi-siècle, depuis 1 820 jusqu'en 1870 :

Eu 1N20 En 1S70 Augmentation

Alimentation végétale 47. .ï
— 77.12 — 63 p. 100

— animale . 24.33 — 62.64 — 137

Boissons indigènes 12.30 — iO.lO — 226

Denrées diverses 8.22 — 13.01 — 88

Telle est encore tmc des causes qui explique la grande fréquence des

maladies du cœur et des vaisseaux '.

d). La question du sunncnar/e est très complexe et difficile à résoudre,

comme vous allez le voir.

' II. IIuciiARD. Les causcsile rartério-sclérose et descardiopatliies artérielles (letii'orijjiiie

alimentaire et leur traitement préventif). Conrjrùs dcilarseiÙe, 21 septembre 1891, et Revue
gén. de clin, et de l/térajieutii/iie, octobre I8'J1.
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Quand la cellule animale travaille, et surtout quand elle travaille jus-

qu'à la fatigue, elle élabore des déchets de désassimilation plus ou moins

toxiques, et différents avec les organes. Ainsi, le cerveau produit la leu-

cine et la cholestérine. Un muscle fatigué est un muscle intoxiqué par

des acides et surtout par l'acide lactique, et Ranke a conclu de ses expé-

riences, que celui-ci est la cause de la sensation de fatigue; mais on peut

soutenir aussi qu'il en est plutôt l'effet. Challan fait jouer à la créatine

et à la créatinine le même rôle que Ranke à l'acide lactique. Enfin,

Matteucci et d'autres auteurs pensent que l'acidité d'un muscle fatigué

peut être également due à son imprégnation par l'acide carbonique'.

Les théories peuvent changer, mais le fait suivant demeure :

Le muscle, alcalin à l'état de repos, devient promptement acide à la

suite de contractions répétées et énergiques.— La fatigue amène l'épuise-

ment des centres vaso-constricteurs, et chez les animaux surmenés, les

capillaires sont largement dilatés comme si on avait administré des

médicaments vaso-dilatateurs (Arloing). Le liquide sanguin, de consis-

tance fluide et de coloration noirâtre, s'est promptement chargé de prin-

cipes toxiques, et Ranke, en injectant le sang d'un animal fatigué dans

l'artère d'un animal sain, a déterminé la sensation de fatigue dans le

domaine de ce vaisseau. Revilliod avait autrefois émis l'idée que ce sang

injecté dans la grande circulation d'un animal au repos doit produire sur

l'organisme les phénomènes et les altérations de la fatigue, et dernière-

ment Roger a pu démontrer l'auto-inloxication des surmenés, puisqu'il

suffit de l'injection de 0,15 centimètres cubes de leur sang pour tuer un
kilogramme de lapin, tandis qu'on n'arrive au même résultat qu'avec

0,23 centimètres cubes de sang d'animaux reposés et après quatre expé-

riences semblables. La toxicité urinaire est encore augmentée, et en voici

la preuve d'après Bouchard : tandis qu'à l'état normal, il faut 0,4") centi-

mètres cubes d'urines pour produire des phénomènes d'intoxication, il

suffit de 0,12 centimètres cubes de l'urine d'un courbaturé.

L'accumulation dans le sang de tous les déchets de désassimilation est

donc capable de produire dans les organes diverses lésions parmi les-

quelles il faut noter, d'après Revilliod, dans le système circulatoire :

'( l'irritation, l'épaississement, la raréfaction ou la destruction de l'endothé-

lium des vaisseaux et des valvules du cœur, les vices de nutrilion'de la libre

cardiaque, sa dégénérescence, celle des fibres musculaires des vaisseaux- »

.

On sait encore, depuis Byasson, que le travail Intellectuel augmente

' Ranke {Arch. f. anat. méd. pliys., 1864). — Ciiallan [Thèse inaug. de Strasbourg, 1865).

- Revilliod (.S'oc. métl. de Genève, 1880). — Preyer (d'Iéna) etKEiM [Thèse inaug. de Lyon,
1882) onl pu produire expérimentalement chez les animaux la sensation de fatigue par des
injections de lactate de soude.
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l'excrétion de l'urée, des phosphates et des sulfates. Broca et Lombard

ont démontré, sous la même influence, l'élévation de la température de

la tête ; mais, lorsque ce travail est excessif jusqu'à la fatigue cérébrale,

il n'est pas sans favoriser dans les artères de rencépliale le développement

de phlegmasies chroniques (Hallopeau).

Tous ces faits vous démontrent que le surmenage est capable de pro-

duire des lésions de l'appareil circulatoire.

Donc, le surmenage, en jetant dans l'économie une quantité con-

sidérable de matières extractives et de déchets de désassimilation insuf-

fisamment éliminés par les émonctoires naturels, porte son action nocive

sur les muscles vasculaire et cardiaque. Il s'agit alors (ïartérites, et

surtout de inyocardites par intoxication. Revilliod en a cité des exemples,

et j'ai observé des faits semblables.

D'autres fois, c'est par le mécanisme de l'effort plus ou moins répété

que seront produites certaines affections du cœur, admises par les uns,

niées par les autres, et aboutissant aux symptômes du cœur forcé chez

les soldats en campagne. On a beaucoup discouru à ce sujet; on a dit,

non sans raison, que le cœur ne se fatigue pas, et qu'il se dilate plutôt

qu'il s'hypertrophie dans ces cas. Du reste, la question est fort complexe,

et l'on doit rattacher les scléroses vasculaires dans l'armée à des causes

nombreuses : syphilis, tabagisme, surmenage, maladies infectieuses, etc.

En résumé, il est probable que le surmenage plit/siqiie est capable

de produire, à la longue et par le mécanisme de l'intoxication, des altéra-

tions du muscle cardiaque et du système artériel. La chose est probable,

je le répète, mais difficile encore à démontrer par l'anatomie pathologique.

Quant au surmenage yiioral, son mécanisme est tout autre, et sans nier

absolument qu'on puisse assimiler ses résultats et son mode d'action à

ceux de la fatigue physique dont je vous ai parlé, je pense qu'ici l'intoxi-

cation joue un rôle secondaire, et que l'action du système nerveux est

prépondérante.

Voyez un homme sous le coup d'une triste et violente émotion : la

face pâlit et se couvre de sueur, les extrémités se refroidissent, le pouls

est petit, faible et misérable, une angoisse indicible étreint le cœur dont

les battements précipités et tumultueux d'abord peuvent se suspendre au

milieu d'un état lipothymique ou syncopal. Niera-t-on, dans ce cas, l'exis-

tence d'un spasme vasculaire, et n'en avez-vous pas vu la preuve dans

l'expérience de Mosso à l'aide de son pléthysmographe '? Supposez alors

des émotions qui se répètent, qui se perpétuent, comme vous en voyez

dans la vie agitée des hommes politiques, des financiers, des ambitieux

nu des incompris, et alo s vous comprendrez pourquoi leur système arté-
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riel en état d'hypertension permanente pourra subir à la longue les lésions

de la sclérose. En un mot, puisque tout le monde admet l'influence aggra-

vante du choc traumalique sur les affections du cœur préexistantes, je

ne comprends pas pourquoi on se refuserait à croire que le choc

ou traumatisme moral souvent répété et prolongé ne puisse déterminer

à la longue les mêmes effets . Vous savez , du reste
, que le goitre

exophuUmique succède souvent aux. émotions.

Sans tomber dans l'exagération des auteurs anciens, et de Corvisart en

particulier, qui attribuaient une importance prépondérante et exagérée aux

causes morales de toutes les cardiopathies, je crois que cette étiologie

ne doit pas être entièrement abandonnée, surtout en ce qui concerne

les cardiopathies artérielles ; car il est certain que cette pathogénie

ne peut être attribuée aux maladies valvulaires.

Je vous rappelle, à ce sujet, que Bernheira ' a cité plusieurs observa-

tions dans lesquelles les « causes morales déprimantes » ont certaine-

ment dû jouer im grand rôle pour la production de troubles profonds

dans la circulation. — L'une de ses malades, nullement rhumatisante,

réduite à la misère après de grands revers de fortune, éprouva d'abord

de violentes palpitations auxquelles succéda une dyspnée croissante ;

puis, survinrent de l'œdème des membres inférieurs, une hypertrophie

du cœur, la dyspnée de Cheyne-Stokes et des troubles graves de com-

pensation qui aboutirent à une asystolie mortelle. A l'autopsie, on trouva

une hypertrophie ventriculaire considérable, des plaques athéromateuses

de l'aorte avec intégrité des orifices de cœur. — Mais il faut avouer que

cette observation n'est pas absolument concluante, puisqu'elle porte sur

une femme âgée de soixante-six ans. On doit dire, en effet, comme pour

quelques autres faits semblables, que les influences morales ont pu pré-

cipiter la marche d'une cardiopatliie, mais qu'elles n'ont pu la produire.

11 est certain cependant — comme Revilliod l'a dit — que « le cœur

ressent le contre-coup de la fatigue musculaire comme de la fatigue

morale ». C'est à peu près la même vérité exprimée ensuite par ces

mots : « le cœur physique est doublé d'un cœur moral », et Peter a pu

dire que l'hy-pertrophie du ventricule gauche « est la maladie des orga-

nismes usés par la fatigue, les passions et les excès : fatig,ue de la vie

maritime, de la vie guerrière, de la vie politique. Elle est la maladie

des « viveurs », chez lesquels le système artériel est constamment

tendu, et s'use prématurément par excès de tension habituelle ».

Voici un exemple que j'ai observé il y a quelques années et qu'il est

utile de vous soumettre à l'appui de ces idées :

' Dernheim {Leçons de clin, méd-, 1877).
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Un liomme de cinquante-deux ans, riche banquier dans une ville

importante, maire et conseiller général de son pays, descend dans l'arène

politique ; il est grand électeur de son pays, il combat ses adversaires

avec une vigueur inaccoutumée par la plume et par l'action. Puis, l'heure

des déceptions arrive : ses candidats sont battus par le parti adverse
;

battu lui-même, il ne parvient qu'à grand'peine à rester à la tête de

l'administration de son pays. Alors, les désastres de ses finances suc-

cèdent aux désastres de son ambition déçue ; le visage pâlit, le cœur est

agité par de folles palpitations, le pouls'est serré, petit, concentré, et

le médecin voit évoluer pas à pas, jour par jour, une affection cardiaque

d'orieine artérielle. Les artères tendues et résistantes d'abord au toucher,

deviennent très dures et alhéromaleuses, l'aorte se dilate, et l'on finit

par constater une double lésion de l'orifice aortique. Chez cet homme,

on ne peut invoquer aucune cause de son affection : il n'était ni syphili-

tique, ni alcoolique, ni goutteux, ni rhumatisant, ni fumeur. Seules, les

émotions de cette vie tourmentée et tumultueuse avaient agi en déter-

minant un double surmenage : celui du système nerveux et celui du

système circulatoire. Il y a quelques mois, il mourait asyslolique, en

laissant dans sa caisse un déficit de près d'un million de francs, déficit

qu'il avait soigneusement caché aux siens.

Ainsi donc, il n'est pas absolument improbable que les émotions

violentes et répétées puissent agir, d'abord sur le système artériel,

ensuite sur le cœur. En cela, je diffère d'opinion avec les auteurs qui

pensent que les influences morales agissent d'abord sur le cœur. A ce

sujet, je vous prie de vous rappeler ce que je vous ai dit dans les précé-

dentes leçons sur l'hypertension artérielle. Je vous ai montré tout l'arbre

circulatoire en état de contraction sous l'influence d'une émotion, la

plus légère en apparence ; or, celte contraction vasculaire est un facteur

important de l'hypertension artérielle, et cette dernière, comme je crois

vous l'avoir prouvé, est la cause première de l'artério-sclérose.

0. L'influence athéromigène de la vieillesse n'est plus à démontrer, qu'il

s'agisse de la vieillesse prématurée des saturnins, des alcooliques, des

surmenés, ou de la sénilité succédant à l'accumulation des ans.

Ces deux vieillesses ne se ressemblent pas absolument au point de

vue de l'anatomie pathologique, de la clinique et de leurs causes. Pour

la première, les scléroses viscérales sont fréquentes, et la lésion est pré-

dominante dans les petits vaisseaux ; en un mot, il y a plus d'artério-

sclérose viscérale que d'athérome artériel. Pour la seconde, le processus

se localise davantage dans les gros troncs artériels, le retentissement vis-
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céral moins accuse ne se manifeste parfois que par l'atrophie des organes,

il y a plus d'athérome artériel que d'artério-sclérose viscérale. La marche

est subaiguë dans l'une, plus souvent chronique dans l'autre.

Mais toutes deux sont le résultat d'une intoxication. Vous le savez déjà

pour l'alcooUsme, le saturnisme, le tabagisme, le surmenage. Je vais

vous démontrer maintenant que la vieillesse est une sorte de maladie

[sr/iectus, ipsa morbus), et que cette maladie est une intoxication.

Chez le vieillard, le sang est altéré pour deux causes principales :

d" En raison des troubles d'hématose;

2" En raison du mouvement de désassimilation.

1" Les troubles de l'hématose sont tels que Réveillé-Parise (de Lille)

avait voulu voir dans l'appareil respiratoire la cause prochaine de la

vieillesse, ce qui est une exagération. Car, l'emphysème sénile qui, par

l'atrophie ou la destruction de nombreuses alvéoles pulmonaires, rétré-

cit considérablement le champ respiratoire, peut n'être pas très accusé

chez les vieux alhéromateux, et d'un autre côté il est vraisemblablement

causé par l'endartérite des vaisseaux bronchiques. La difficulté est donc

simplement reculée, et il est nécessaire de chercher la cause de cette

lésion vasculaire chez les vieillards. Eu tous cas, même en l'absence de

toute lésion emphysémateuse, la loi suivante de Schnepf peut être invo-

quée : « La capacité vitale du poumon suit une double oscillation, une pro-

gression ascendante, depuis l'enfance jusqu'à l'âge de vingt ans, et des-

cendante à partir de cette époque jusque dans la vieillesse reculée. ' »

Hutchinson est arrivé à des conclusions semblables, mais différentes au

point de vue de l'âge (trente-cinq ans au lieu de vingt) auquel le pou-

mon atteindrait sa plus grande capacité fonctionnelle. Or, cette capa-

cité vitale ou fonctionnelle des poumons mesurant la quantité d'air

inspiré ou expiré dans la respiration la plus profonde possible, il en

résulte qu'il y a dans ces organes, par les effets de l'âge, une diminution de

la pénétration de l'air laquelle s'ajoute encore à la diminution de l'apport

du sang, puisque les capillaires pulmonaires sont, les uns atrophiés et les

autres disparus. Donc, le sang emprunte moins d'oxygène àl'air, et celui-ci

lui enlève moins d'acide carbonique. Il doit en résulter déjà une altération

sanguine par rétrécissement du champ de l'hématose. Le liquide nourri-

cier prend les caractères delà » vénosité », comme l'a dit Canstatt; il est

moins riche en globules, en oxygène, en hémoglobine, en fibrine, et sa

capacité respiratoire est amoindrie ; il est ainsi moins vivifiant et moins

nutritif que celui de l'adulte, et l'organisme du vieillard se trouve en état

' B. ScBNEPF. Capacité du poumon. Paris, 18o7.
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OU en imminence presque continuelle de surmenage. Le travail de désas-

similation augmente, celui de la nutrition diminue, et la vieillesse appar-

liont pour ainsi dire aux maladies par ralentissement de la nutrition,

maladies capables de provoquer des dégénérescences artérielles.

2° Ce n'est pas tout encore, et il faut vous prouver que, par son mouve-

ment incessant de désassimilation, la vieillesse rentre dans la catégorie

des maladies toxiques. C'est à elle surtout que l'on peut appliquer cette

parole de Bouchard : l'organisme est un réceptacle et un laboratoire de

poisons. Cela est vrai pour les vieillards dont le sang renferme une

plus grande quantité d'urée; au lieu de 0,017 à 0,019, chiffre nor-

mal chez l'adulte, il y aurait, d'après Quinquaud, une moyenne de 0,032

à un âge avancé. Mais, cette plus forte proportion d'urée dans le sang,

ou azotémie, ne coïncide pas avec une élimination plus grande de ce pro-

duit parles urines; il y a, au contraire de l'hypoazoturic. D'un autre

côté, l'azolémie n'est pas due à raugmentation de l'alimentation qui est

moindre, mais bien à la désassimilation des tissus. Enfin, le sang ren-

ferme plus de cholestérine, une grande quantité de matières extractives,

et tous ces poisons deviennent des agents d'intoxication à plus ou

moins longue échéance, parce que, dans la vieillesse, les urines sont

moins abondantes, parce que la dépuration rénale est insuffisante, faits

démontrés par une moindre toxicité urinaire. Le sang des vieillards pré-

sente [donc un état toxique réel, capable d'expliquer la tendance adyna-

mique de leurs maladies et la production des dégénérescences artérielles.

Car la vieillesse est en rapport presque direct avec ces dégénérescences,

et c'est ainsi que Cazalisapu dire que «l'on a l'âge de ses artères ».

Je vous ai donc prouvé que la vieillesse est une intoxication, ce qui

justifie la place que je lui ai assignée parmi les causes toxiques de l'ar-

tério-sclérose et de l'athérome artériel.

Si la ménopause est fréquemment une cause d'artério-sclérose, il n'est

pas illogique d'admettre qu'à cette période de la vie, la lésion arté-

rielle puisse se produire à la faveur d'une adultération sanguine. Mais

c'est là une hypothèse que des recherches ultérieures devront confirmer.

L'artério-sclérose et les dégénérescences artérielles peuvent, par excep-

tion, s'observer dès les premiers âges de la vie. Les faits que je vais

vous citer n'infirment pas la règle, d'autant plus que ces lésions artérielles

peuvent être dues à des causes méconnues (saturnisme, syphilis héré-

ditaire tardive^ etc.).

Chez un enfant de vingt-trois mois, Hippolyte Martin a trouvé au-des-

sus de l'orifice de l'artère coronaire gauche un point d'athérome aortique
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ayant un millimètre de diamètre, etil fait la remarque que dèsl'àgele plus

tendre, à trois ou quatre ans, on peut constater déjà quelques stries

athéromateuses sur les vaisseaux. Phœnomenow a cité en 1882 un cas

unique en son genre, relatif à un vaste anévrisrae de Taorte abdominale

d'un volume tellement considérable qu'il était devenu chez un fœtus la

principale cause de dystocie. Chez un enfant de deux mois, Moutard-

Martin a constaté une aortite chronique avec rétrécissement de l'aorte.

Hogdson raconte que Young a enlevé une artère temporale absolument

calcaire sur un enfant de quinze mois. Portai et Scarpa auraient encore

rencontré des faits semblables. Andral a vu des ossifications aortiques

chez un enfant de huit ans, et chez cinq ou six malades âgés de moins de

trente ans, Henri Roger et Sanné' ont rencontré chacun un cas d'ané-

vrisme de l'aorte avec lésions athéromateuses chez deux enfants de dix

ans et de treize ans et demi. Enfin, sur 3ol cas d'anévrismes rassem-

blés par Crisp (de Londres), cinq appartenaient à des sujets dont l'âge

variait de quelques jours à vingt ans.

3" Causes infectieuses. — Après les diathèses et les intoxications, on

doit placer les maladies infectieuses, qu'elles soient aiguës (fièvre typhoïde,

variole, scarlatine, diphtérie, grippe, etc.), ou chroniques (impaludisme,

syphilis). Le processus anatomique des premières, au lieu d'être lent et

progressif comme celui de l'irapaludisme et de la syphilis, des diathèses

et des intoxications, est au contraire aigu et rapide à son début pour

s'accomplir ensuite avec la lenteur des phlegmasies chroniques.

a. L'histoire des artérites dans les maladies infectieuses aiguës se lie

à celle des rayocardites, et il n'est pas inutile, pour vous faire comprendre

l'importance de cette question, de jeter un regard en arrière.. Je laisse de

côté les artérites périphériques si connues depuis les travaux de Bour-

geois (d'Etampes), de Gigon (d'Angoulême), de Trousseau et de Patry

(de Sainte-Maure), sous forme de gangrènes des membres dans la fièvre

typhoïde -, et je ne veux m'occuper ici que des artérites viscérales.

Le domaine des cardiopathies myocardiques tend à s'agrandir tous les

jours, depuis l'époque où la clinique a secoué le joug de la loi trop exclu-

sive de Bouillaud sur l'origine endocardique et rhumatismale des mala-

• Sanné. De l'anévrisme de l'aorte et de l'athéromasie aortique chez les enfants {Revue

mensuelle des maladies de l'enlance, 18S5).

' BoLBCEois (d'Etampes) [Arcldv. de rnéd., 1857). — Gigon {Un. méd., 1861). — Trous-

seau {Clin, méd., 4' édit.). — Patry {Archiv. de méd., 1863). —Voir un bon exposé de la

question, par Barié (Rev. de méd., I88i).
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dies organiques du cœur, depuis l'époque déjà lointaine où, en. 1870 —
il y a donc plus de vingt ans — j'ai démontré dans un travail fait en

collaboration avec M. Desnos, la fréquence des lésions du myocarde et

des coronaires dans la maladie infectieuse que nous étudions alors, dans

la variole^.

La <c cardite aiguë » avait été autrefois signalée dans les pyrexics

par Sénac, Virchow, Rokitansky, Zenker, Waldeyer et Bernheim. Mais

aucun de ces auteurs n'avait vu que les altérations myocardiques sont

sous la dépendance directe des lésions coronariennes. Une exception

doit èlre faite en faveur de Hayem qui étudia d'abord les rapports exis-

tant entre la mort subite et les altérations vasculaires du cœur dans

la fièvre typhoïde, et qui, dans un autre mémoire " sur les « myosites

syniptomaliques » nous fit l'honneur de reproduire noire description

clinique de la myocardite aiguë'.

Nous avions alors admis l'existence « d'endartérites qui, par l'épais-

sissement de la membrane interne des petites artères et aussi par l'accu-

mulation des globules blancs et de bouchons fibrineux, peuvent, ou rétré-

cir considérablement la lumière des vaisseaux, ou l'oblitérer tout à fait.

Ces thromboses multiples — ajoutions-nous— donnent lieu à des infarc-

tus hémorrhagiques, et dans tous les cas, l'ischémie musculaire qui

résulte du rétrécissement artériel, doit singulièrement hâter la dégéné-

rescence graisseuse. Celle-ci reconnaîtrait donc deux causes dans la

myocardite : l'inflammation, et le défaut d'irrigation sanguine par l'obli-

tération des petites artères ».

Ce passage de notre travail a posé et résolu la question de l'ischémie

et des dégénérescences du myocarde consécutives à l'endartérite corona-

rienne des fièvres, question dont la confirmation se retrouve encore dans

' Desnos et Henri Huchard. Des conipliciitions carfliaques dans la variole, et notamment

de la myocardite varioleuse (Union méd., 1870-1871).

' Hayem (Arch. de phi/s., 1869 et 1870; Progrès méd., 1875).

' La publication de notre travail sur la myocardite aiguë devint le point de départ de

nombreux travaux qui confirnitrent pour d'autres maladies les résultats de nos recherches

relatives à la variole : 1° Complications cardiaques du croup et de la diphtérie {Thèse m.

de Paris, 1873, par Labadie-I.agrave) ;
— 2° Les manifestations cardiaques de l'érysipèle

de la face (Thèse in. de Paris, 1874, par A. Sevestre) ; — 3° Etude sur la variole par

Brouardel (/Irc/t. de méd., 1874) ;
— 4° Les altérations du cœur et des muscles volon-

taires dans les fièvres pernicieuses, par Vallin (Un. méd., 1874); — 5° Sur un cas de mort

subite dans le rhumatisme (par myocardite), Thèse inavg., par Chopy, 1875; — 6° La myo-

cardite puerpérale comme cause la plus fréquente de mort subite après l'accouchement

(Thèse inaug.,xi!iT Coste, 1876); — 7" Uebermyocarditis diphterica,par Uosenbacii (V'/rcAofy's

arch., 1877); 8° Contribution .i l'histoire de l'artérite et des cardiopathies typhoïdiques.

— Elude des localisations angio-cardiaques typhoïdiques; leurs conséquences immédiates,

prochaines et éloignées, par Landolzy et Sirei>ey (Revue de tnédccine, 1885 et 1887); —
9» La myocardite diffuse de la diphtérie, par Stoickeen (lahrOuch f. Kinderh., 1887); —
lO" Etude anatomo-pathologique et clinique sur la myocardite infectieuse diphtérique

(Thèse in. de Paris, par Huguemn, 1890).
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ma thèse inaugurale sur « les causes de la mort dans la variole' ».

Plus tard, en 1877, à propos de la pathogénie de « la mort subite

dans la fièvre typhoïde », je revenais sur cette question de la coronarite

aiguë, et je disais encore" :

'< Dans un muscle, dans le myocarde enflammé, il faut considérer

deux choses : d'une part, l'inflamniation du muscle avec tous ses carac-

tères dégonflement, de prolifération, de multiplication des éléments;

d'autre part, l'inflammation des artérioles du muscle, et consécutivement

le rétrécissement de leur calibre, l'oblitération de leur lumière favori-

sant, d'une façon plus rapide encore, l'anémie de l'organe, sa dénutrition,

et la dégénération de ses fibres ainsi que des produits inflammatoires. »

Deux ans après notre travail sur la myocardite varioleuse, Brouardel,

s'inspirant de nos recherches, démontrait que les varioles graves détermi-

nent des lésions inflammatoires, non seulement sur la membrane interne

du cœur, mais aussi sur celle de l'aorte. On peut dire que, dès cette époque,

la question de l'influence des maladies infectieuses sur le développement

ultérieur d'affections artérielles a été nettement posée, comme vous

pouvez le voir par ce passage : » Il existe, suivant nous, une endocardite

et une endartérite varioleuses. Elles diffèrent assez dans leurs lésions,

dans leurs signes physiques et surtout dans leur marche, pour être sépa-

rées, dans les descriptions, des complications cardiaques du rhumatisme

et de la pleuro-pneumonie. 11 faudra les ranger à côté des lésions iden-

tiques ou analogues qui surviennent dans les maladies infectieuses. Il

reste à déterminer quelle est leur part d'influence sur le développement

ultérieur des affections du cœur et des artères. »

A l'époque où ces lignes étaient écrites, on ne pouvait savoir encore

l'avenir réservé aux myocardites aiguës provoquées par les maladies

infectieuses, parce que les malades n'avaient pas encore être suivis. Ce

fut beaucoup plus tard, en 1882_, que Bâlzer a pu dire : « Les scléroses,

aussi bien que les autres altérations que l'on observe dans les mala-

dies infectieuses, paraissent déterminées par la présence, au sein des tis-

sus, d'organismes inférieurs, et surtout de microbes de diverses espèces.

Le nom de scléroses parasitaires serait donc mieux justifié pour les

désigner \ »

t

Landouzy et Siredey qui, en 188.j, c'est-à-dire quinze années environ

après notre travail sur la myocardite varioleuse, ont constaté comme
nous les lésions artérielles du myocarde dans les pyrexies (fièvre

' Ktuile sur les causes de la mort dans la variole (Arck. de méd., mai, juin, juillet 1871,

et Thèse inaugurale, 1872). — ' Union méd., 1877.

' B.iLZER (Dict. de méd. etchir. pratiques, 1882).
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typhoïde, scarlatine, variole), ont établi que l'artérite aiguë engen-

drée par elles, peut poursuivre lentement et chroniquement son évo-

lution et devenir le point de départ d'artérite chronique géné-

ralisée ou partielle. Pendant le cours de la fièvre typhoïde ou dans sa

convalescence, la lésion artérielle atteint, d'après ces auteurs, les trois

tuniques à la fois, mais surtout la tunique interne qui est bourgeonnante,

végétante jusqu'à l'oblitération de la lumière vasculaire ; la tunique

moyenne est également altérée, et l'adventice est remarquable par la

congestion intense des vasa-vasorum. Ces lésions sont peu accusées sur

l'aorte, sur les gros troncs artériels, sur les branches des coronaires;

mais elles augmentent d'intensité dans les fines artérioles, à mesure

qu'elles atteignent les vaisseaux plus petits, ce qui explique l'absence

d'accidents angineux, ceux-ci se produisant surtout lorsque de plus

grosses branches artérielles sont atteintes. Consécutivement à celte

endartérite, évoluent des lésions parenchymateuses et interstitielles, les

premières dégénératives paraissant succéder aux secondes. Celles-ci con-

sistent en une prolifération tellement considérable des cellules fixes du

tissu conjonctif, qu'elles contribuent à étouffer l'élément musculaire qui

dès lors s'atrophie et dégénère, selon le mécanisme de la dégénéres-

cence de la cellule hépatique, dans les altérations du foie dues aux mala-

dies infectieuses'.

Telles sont les lésions produites sur le cœur par la fièvre typhoïde. Elles

ressemblent beaucoup à celles que nous avions révélées dans la variole.

Ces altérations peuvent certainement disparaître; mais d'autres fois elles

donnent lieu, à longue échéance (après cinq et même vingt ans), à des

aortites, à des insuffisances aortiques, à des myocardites, ou encore à des

scléroses rénales, hépatiques ou cérébro-spinales dont jusqu'ici l'étiologie

infectieuse avait été méconnue. 11 est donc juste de reconnaître, qu'avec

la variole, « la fièvre typhoïde est un des facteurs les plus importants

des infirmités cardiaques et de l'artério-sclérose » -.

b. Ce qui est vrai pour la fièvre typhoïde et la variole, l'est encore pour

la diphtérie, la scarlatine, la rougeole et la grippe.

Autrefois — comme le dit H. Martin — lorsqu'on décrivait des né-

phrites, des myocardites, des broncho-pneumonies d'origine typhoïdique,

variolique ou diphtérique, etc., on ne cherchait et on ne trouvait que des

inflammations des épithéliums ; mais on méconnaissait la cause résidant

dans l'inflammation primitive de la tunique interne des artères. « Or,

dans la diphtérie, il est facile de constater un épaississement énorme de

' SiREDEY (Rev. de méd., 1886). — Landouzy et Siredey (loc. cil.).
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la tunique interne des artérioles, non seulement dans les poumons,

atteints de broncho-pneumonie, mais encore dans le cœur et souvent

même dans les reins. »

Ces notions étiologiques dont vous comprenez toute Timportance ont

été encore dernièrement accentuées par Roux et Yersin : « Beaucoup de

néphrites ou de maladies nerveuses dont on ignore l'origine— disent-ils

— ou que l'on rapporte à des causes banales, sont probablement la suite

d'une infection microbienne qui'a passé inaperçue'. »

c. Dans la tuberculose pulmonaire et surtout dans sa forme aiguë, j'ai

observé pour ma part deux exemples remarquables d'aortite et d'endar-

térile généralisée, certainement développées sous son influence. Vous

savez, du reste, que la tuberculose prend parfois dans le poumon la

forme fibreuse, bien étudiée dans ces dernières années ; mais, cette

influence sclérosante peut s'exercer encore sur quelques-uns des or-

ganes ordinairement indemnes de toute néoplasie bacillaire, et c'est

ainsi que l'ataxie locomotrice, si souvent d'origine syphilitique, peut

être aussi parfois d'origine tuberculeuse, d'après Leyden et Bouchard.

On avait jusqu'ici regardé la tuberculose comme consécutive au tabès

dorsal, ce qui est sans doute possible, comme j'en ai vu un certain

nombre de cas ; mais, parfois aussi, c'est la seconde maladie qui est cause

de la première, et, à ce point de vue, je vous rappelle que Stokes avait

déjà signalé les rapports de la tuberculose et de la maladie alhéroma-

teuse. A ce sujet, je vous renvoie à ma prochaine leçon sur l'aortite

aiguë, et vous y verrez que cette dernière affection a co'incidé avec une

tuberculose aiguë.

Je vous ai cité tous ces travaux, non pas par amour-propre d'auteur,

mais aussi et surtout pour vous montrer la part qui revient à chacun d'eux,

et l'importance qui s'attache à ces questions. 11 est donc certain que

l'arlério-sclérosc, que les cardiopathies artérielles, qu'un grand nombre de

scléroses viscérales peuvent être d'origine infectieuse ou microbienne.

Néanmoins, je dois vous dire que, d'après mes nombreuses recherches

sur les antécédents des artério-scléreuxj, la fréquence de cette cause ne

saurait être exagérée, comme elle l'a été par quelques observateurs) quoi-

que l'expérimentation et la microbiologie en aient établi la valeur que je ne

veux certes pas nier. Ainsi, dans ces derniers temps, Rattone a vu cer-

tains micro-organismes, comme le bacille d'Eberth, se loger dans l'endo-

thélium vasculaire ou dans les vasa-vasorum. Dernièrement encore, Lion

' U. Martin (Rev. de mcd., 1881). — Roux et Yersin {Ann. de VInsUtut Pasteur, 1889).
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a pu, par des inoculations d'un bacille découvert par lui et Gilbert, pro-

duire non seulement des endocardites végétantes, mais aussi des artérites

infectieuses, » rappelant la transformation scléro-calcaire des parois arté-

rielles, et donnant ainsi la preuve expérimentale du rôle joué par les

maladies infectieuses dans l'étiologie de cette altération vasculaire ' ».

Parmi les maladies infectieuses chroniques dont l'action sclérogène

est démontrée, il faut citer Vimpaludisme et la sijphilis.

d. Vous savez que la malaria donne lieu à des hypertrophies du foie et

de la rate. Les premières, bien étudiées par Kelsch et Kiener', procèdent

d'une double lésion, à la fois vasculaire et parenchymaleuse. Mais, on

peut observer aussi des scléroses dans d'autres organes sous forme de

néphrite interstitielle, de pneumonie chronique, et même d'induration du

pancréas. Il est probable, quoique le fait ne soit pas absolument démontré,

qu'il s'agit ici de scléroses vasculaires, si j'en juge par l'existence des

syncopes locales et des gangrènes des extrémités d'origine palustre. Du

reste, les éléments parasitaires du paludisme sont connus depuis les

recherches de Laveran, ils circulent avec le sang, et on les rencontre

dans presque tous les organes, dans tous les tissus renfermant des vais-

seaux sanguins, avec une prédilection marquée pour ceux du foie, de la

rate, des reins et des centres nerveux. » Le plus souvent, le foie est

augmenté de volume et de poids, et présente les altérations de la conges-

tion chronique et à un faible degré celles de la cirrhose vasculaire. Dans

la rate, les vaisseaux sanguins sont dilatés, remplis de sang, et leurs

parois sont épaissies, l'endothélium vasculaire parait prendre une' part

active à cet épaisissement. » (Laveran.) Il en est de même des reins qui

présentent aussi les lésions de la néphrite chronique interstitielle, et des

poumons parfois atteints de cirrhose partielle dans le paludisme chro-

nique.

Ce qui tend à prouver l'origine vasculaire de ces scléroses, c'est

l'existence de l'artérite qui a été démontrée dans le paludisme chronique.

Il y a des aortites chroniques, des dilatations ou des anévrismes de

l'aorte, des rétrécissements ou insuffisances aortiques, des myocardites

chroniques qui n'ont pas d'autre cause. Mais, il s'agit ici rarement

d'une endartérite oblitérante, le plus souvent d'une artérite en plaques

qui a pour caractères de se localiser sur plusieurs points du système arté-

riel, de n'affecter que très rarement ce système tout entier, de siéger

' Liox. Thèse inaug. Paris., 1891.

' Kelsch et Kienkr {Arch. de phys., 1878).
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ordinairement sur les gros troncs vasculaires (aorte dans ses portions

ascendante et tlioracique, et artères naissant directement de ce vaisseau),

enfin de se terminer parfois par des anévrismes. Cette forme anatomique de

l'artérite est presque spéciale àTimpaludisrae, puisque sur vingt cas d'arté-

rite en plaques, Lancereaux a noté onze fois l'intoxication palustre dans les

antécédents des malades. Les plaques d'aorlile peuvent siéger au niveau

des coronaires dont elles rétrécissent ou oblitèrent les orifices, et c'est ainsi

qu'on voit survenir l'angine de poitrine d'origine palustre. Les artères

coronaires peuvent être également atteintes, beaucoup plus rarement, il

est vrai, que les gros troncs artériels ; mais la lésion porte sur les prin-

cipales branches dos artères cardiaques et avec une moindre intensité

sur leurs fines divisions. Comme il s'agit d'une artérite en plaques, d'une

artérite pariétale, rarement oblitérante, les altérations consécutives des

fibres musculaires et du tissu conjonctif de l'organe se font plus lentement.

D'après Lancereaux, dans cette forme d'artérit(!, toutes les tuniques arté-

rielles prennent part à cette altération, de sorte qu'il y a à la fois péri-

artérite, mésartérite et endartérite. Je dois vous dire cependant que

l'existence de ces artérites palustres n'est pas admise par tous les auteurs.

Laveran ne les auraitjamais observées, et « si elles existent, elles doivent

être au moins fort rares ». Mais, ajoute-t-il, elles doivent être recherchées

à l'avenir, puisqu'on a publié des faits incontestables de gangrènes chez

les individus atteints de paludisme '.

e. Dans la s>/p/iilis, on observe souvent, à la période tertiaire, des sclé-

roses du foie, du rein, parfois même du cœur, des glossitesouorchitessclé-

reuses, des aflections encéphaliques désignées sous le terme de syphilis

cérébrale, etqui ont pour point de départ une lésion vasculaire. Jl en est de

même des scléroses de la moelle, et vous savez que le tabès dorsal est

presque toujours d'origine syphilitique. La syphilis artérielle produit encore

des anévrismes aortiques, des aortiles, des lésions orificielles de l'aorte, des

gangrènes des extrémités, des cardio-scléroses avec angine de poitrine.

Elle peut être une conséquence directe de la syphilis héréditaire, et c'est

ainsi que Chiari a vu un enfant mort à quinze mois d'hérédo-syphilis, chez

lequel les artères de la base du cerveau étaient épaissies, avec tous les

caractères de l'endartérite oblitérante '. Or, comme la syphilis hér£ditaire

peut exercer son action sur plusieurs générations, de sorte « qu'un petit-

fils peut être tributaire de la syphilis souvent ignorée de son aïeul »,

vous devez en conclure qu'un certain nombre de lésions aortiques,

' Laveran (Communicalion orale, et Traité des fièvres palustres) . Paris, 1884.

' CuURi (Wien. med. Woch., 1881).
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d'insuffisances de l'aorte et de cardiopathies artérielles dont la vraie

cause est souvent inconnue, peuvent être justifiables de celte éliologie.

On avait pensé autrefois que les gommes placées au voisinage des

artères déterminaient souvent leur inflammation ; mais bon nombre

d'auteurs sont portés à croire que l'artérite précède et produit les néo-

plasies gommeuses.

Ce n'est pas seulement à ses périodes tertiaire et secondaire que la

syphilis porte son action sur le système artériel. Au moment de son

accident initial, au niveau du chancre induré, on peut déjà constater

un épaississement notable de toutes les tuniques artérielles.

Donc, la syphilis aime les artères. Mais comment? Produit-elle plutôt

l'endartérite que la périartérite? A ce sujet, les avis sont partagés, et il y

a trois opinions en présence, comme vous allez le voir :

X" — Pour Heubner, il s'agit plutôt d'une endartérite. La lésion se déve-

loppe d'abord au-dessous de l'endolhélium, en dedans de la membrane

élastique interne, sous forme d'éléments fusiformes dont la prolifération

fait saillie au niveau du revêtement endothélial qu'elle soulève. 11 en

résulte une petite nodosité (endartérite nodulaire) pénétrant dans l'inté-

rieur du vaisseau (endartérite oblitérante), sans occuper sa circonférence

tout entière; ces infiltrats nodulaires, sorte de gommes microscopiques,

envoient des prolongements à travers la membrane fenêtrée.— Cet auteur

a encore décrit un autre foyer inflammatoire dans la tunique externe,

et réalisé par l'inflammation des vasa-vasorura. 11 regarde ce foyer

comme secondaire, donnant le nom de foyer principal à la lésion de la

couche sous-endothéliale. Or, c'est le contraire qu'il faut dire, et

la véritable pathogénie de ces lésions a été incomprise. Je vous ai

démontré, en efl'et, que l'inflammation des vasa-vasorura constitue l'acte

primordial de l'endartérite oblitérante, puisqu'elle tient sous sa dépen-

dance les altérations dystrophiques de la couche sous-endothéliale. Le foyer

inflammatoire de la tunique externe est donc primitif, et c'est le foyer

inflammatoire de la tunique interne qui est le plus souvent secondaire.

2° — Pour Baumgarten et Lancereaux, l'artérite syphilitique est d'abord

\mQ périartérite, ce (|ui explique son siège cérébral, dû à la présence de

la gaine lymphatique autour des artères encéphaliques et à la tendance

de la syphilis à envahir les tissus lymphatiques. La lésion ne serait pas

diffuse, elle commencerait par divers points circonscrits du vaisseau où

elle produirait de petits foyers sous forme de nodosités railiaires prenant

avec le temps une coloration jaunâtre. On observe d'abord une tuméfaction

de la tunique externe qui s'infiltre d'éléments embryonnaires
;
puis, la

tunique interne se prend à son tour et détermine souvent par son épais-
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sisseraent et sa rétraction, le rétrécissement ou l'oblitération du vaisseau.

Quant à la tunique moyenne, elle est le plus souvent comprimée par

l'épaississement des tuniques interne et externe, et elle peut ainsi

s'atrophier ou disparaître, ce qui explique la production fréquente de

dilatations partielles ou de petits anévrisraes des artères cérébrales. Mais

ces dilatations anévrismales se montrent également sur les gros troncs

artériels, par exemple sur l'aorte et ses principales branches.

Ainsi donc, au point de vue anatoniique, l'artérite syphilitique est

tantôt oblitérante, tantôt anévrismatiquc. Puisqu'elle est oblitérante, peu

importe qu'elle commence par le périartère ou l'endartère, puisque le

résultat est le même. Du reste, Lancereaux ne paraît pas attacher une

grande importance à la distinction anatomique qu'il a établie, puisqu'il dit

lui-même que cette artérile ressemble hislologiquement à celle qui

succède à une ligature ou à une embolie, que « tantôt les parois altérées

sont épaissies, tantôt amincies, tantôt dilatées ou rétrécies, en sorte

qu'il serait difficile d'admettre une identité parfaite du processus ».

3" — Ces discussions n'ont pas une grande importance, et je crois qu'il

faut dire avec Fournier : « 11 se peut que le processus scléreux pré-

domine soit vers les tuniques extérieures, soit vers les tuniques les plus

internes. On a affaire alors, dans le premier cas, à une périartérite, et

dans le second, à une endartérite. Cette distinction n'a pas, à mon
gré, l'importance que certains auteurs lui ont attribuée; car souvent, ces

deux modes de lésions se trouvent associés, et souvent aussi telle est

la ténuité du vaisseau affecté que les lésions des tuniques externes ne

tardent pas à retentir sur la circulation, comme celles des tuniques les

plus intérieures. »

En tous cas, qu'on la fasse débuter par l'adventice ou par l'endar-

tère, l'artérite syphilitique présente les caractères suivants :

Elle est nodulaire et non diffuse, ayant une tendance à envahir plu-

sieurs points du vaisseau et non sa totalité ; le plus ordinairement chro-

nique d'emblée, elle peut affecter aussi le mode aigu ; elle atteint surtout

les artères cérébrales oii elle est souvent bilatérale et symétrique,

et après elles, par ordre de fréquence, les gros troncs artériels (aorte dans

ses portions ascendante, thoracique et abdominale), puis les artères du

cœur et du rein ; elle n'a pas une grande tendance à se générahser et

à se terminer par la dégénérescence alhéromaleuse et calcaire '
; elle est

' C'est Heubner qui a prétendu que l'artérite syphilitique ne se termine jamais par la

dégénérescence alhéromaleuse et calcaire. C'est là une exagération, et Davidson (.IrHii/

médical départ, reports, 1879) a établi d'une façon certaine la relation de cause à ellet

entre la syphilis et l'athéroine.
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tantôt oblitérante, tantôt anévrismatique ; elle est oblitérante, soit par

endartérite bourgeonnante, soit par une sorte de rétraction nodulaire

et cicatricielle de la membrane interne, soit par thrombose.

Quand l'artérite syphilitique est oblitérante, elle détermine dans les

organes, soit des lésions de ramollissement comme pour le cerveau, soit

des ruptures comme pour le cœur si l'oblitération est rapide et si elle

atteint un gros vaisseau, soit encore des scléroses dystrophiques analogues

à celles que je vous ai fait connaître. En tous cas, l'arlério-syphilose

passe par deux phases : celle d'induration avec perméabilité du vaisseau,

et celle d'oblitération avec sclérose dystrophique consécutive.

Lorsque l'artérite syphilitique est anévrismatique, elle détermine assez

fréquemment sur le système artériel des anévrismes signalés depuis long-

temps déjàpar Lancisi,elbien étudiés surtout par Welch qui en a démontré

la fréquence. Ils ont pour caractères d'être multiples (et c'est ainsi qu'on

en peut trouver trois ou quatre sur le même sujet), de pouvoir survenir

chez des individus relativement jeunes, enfin de siéger en plus ou moins

grand nombre sur les artères cérébrales, dans les différents points de l'aorte

(à ses régions ascendante, thoracique ou abdominale, et souvent à la par-

tie postérieure). On en a observé encore sur les artères cardiaques (Chvos-

tek, Erlich), sur les vaisseaux du péricarde (Balzer).

Au point de vue anatomique, l'artérite syphilitique offre beaucoup

d'analogies avec celle qui peut survenir dans le cours de la tuberculose.

Mais cette dernière est rare ; elle a les vaisseaux du cerveau et du pou-

mon pour sièges de prédilection. Cependant, on peut l'observer un peu

partout et jusque dans les artères de moyen et de petit calibre. Elle est le

plus souvent nodulaire avec tendance à l'oblitération, et parfois à la dila-

tation anévrismale. Je vous rappelle encore que Stokes a signalé les

rapports existant parfois « entre la diathèse alhéromateuse et la dia-

thèse tuberculeuse ».

Après l'énumération de toutes ces causes dont vous voyez la multipli-

cité et la fréquence, je prévois l'objection : » Mais alors, direz-vous, per-

sonne n'échappe à l'artériosclérose, et c'est la maladie de tout le genre

humain que vous voulez nous décrire? » Vous avez raison. Il s'agit

d'un état morbide des plus fréquents auquel nous devons payer notre

tribut. L'athérome est, comme l'a dit Bichat, la « rouille de la vie », et

j'ajoute que, vivre c'est déjà commencer à mourir. Nous vieillissons tous

les jours, mais il s'agit de ne vieillir ni trop tôt ni trop vite. El si quel-

ques-unes de ces causes s'imposent fatalement à nous (hérédité, goutte,

arthritis , maladies infectieuses), il en est d'autres qu'il est en notre

pouvoir d'écarter par l'hygiène et par une thérapeutique préventive.
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Parmi ces dernières, il faut ciler (ontes les causes toxiques, ainsi que

certaines maladies infectieuses. Il n'était donc pas inutile de vous décrire

complètement cette étiologie.

Le tableau suivant vous montrera, dans une vue d'ensemble, non seu-

lement les causes diverses des artérites, mais aussi leurs localisations :

II. Causes toxiques.

Causes diathésiques.

Causes et localisations des artérites.

Goutte Endartérite aigur, le plus souvent

chronique, avec tendance à la

généralisation et à l'athérome.

Fréquentes localisations au

cœur, à l'aorte, au rein.

Arthbitis Comme pour la goutte.

Diabète Artérites le plus souvent d'origine

goutteuse.

Artérites généralisées avec locali-

sations semblables à celles de

la goutte, mais rares au cœur.

Rareté des artérites dans les

rhumatismes noueux, défor-

mant, fibreu-x, et surtout dans
les pseudo-rhumatismes.

Rhiim.xtisme chronique

Hérédité (avec antécé-

dents goutteux, sans

goutte articulaire). .

AORTISME HÉnEDlT.MRr.,

t.vb.\gisme

Alcoolismk

Saturnisme

Alimentation . . . .

Ergotisme

Surmenage

Sénilité

. Endarlérites goutteuses, en l'ab-

sence de manilestations articu-

laires.

. Artérite des gros troncs vasculai-

res, ou endartérite généralisée

. .\rtérite cardiaque probable des

coronaires.

. Artérites hépatique, de l'artère

pulmonaire, cardio-aortique.

Artério-sclérose, et artério-stéa-

tose.

. .\rtérite rénale, puis cardiaque.

Tendance à la généralisation.

. .artério-sclérose généralisée.

. Artérites non encore démontrées '.

. .\rtérile cardiaque.

. Endartérite des gros troncs et

des petits vaisseaux., Athérome
artériel (atrophie ou sclérose

des organes).

' L'artérlte. comme cause des gangrènes, a été admise autrefois dans l'ergolisme, par
i:ii. Hoche, en 18li. Elle a été niée en 186.5 par 0. Wcber (Palholnr/ie générale chirurij.

lie Billrolh) qui attribue les gangrènes à la contracture des artérioles capable d'oblilérer

la lumière vasculaire. Mais il est possible que cette contracture vasculaire, par sa répé-

tition ou prolongation, produise les lésions de l'endartérite.

HENRI HUCHARD. — MALADIES DU CŒUR. 10
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III. Causes infectieuses.
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Fièvre typhoïde. Endartérites aiguës et

chroniques du ca;ur.

Endarlérites pariétales
1" Maladies 1 ou oblitérantes, viscé-

iM'ECTiEusEs < rales (cœur) ou péri-

AiGUEs I pliériques (l'émorales).

Scarlatine, va-
,

BioLE . ROUGEOLE ,

*Endartérites cardiaques.

UIPIITÉRIE, GRII'Pi;.'

laPALUDisiiE . . . Arléritescardiaque, aor-

tique, hépatique, ré-

nale. Arlériles en pla-

ques.

Syphilis .... Endartérites (Heubner).

Périartérites {Lance-

rcavx , Baumijartoi)

.

Artérites nodulaires,

oblitérantes ou ané-

vrismatiques . Arté-

rites surtout à locali-

sation cérébrale, puis

cardiaque . Artérites

des gros troncs (aor-

tites, anévrisines). Peu
de tendance à la géné-

ralisation.

ÏLBERCCLOSE. . . Endartérites nodulaires

de siège cérébral et

pulmonaire. Pas de

tendance à Tartério-

sclérose généralisée.

2» Maladies

infectieuses

chroniques

D'après ce tableau, vous voyez que l'influence étiologique joue un rôle

important sur la localisation des arlériles. Ainsi, chez les alcooliques

artério-scléreux, la sclérose aura plus de tendance à envahir d'abord le

foie, tandis qu'elle atteindra de préférence le cœur chez les arthritiques,

le cœur, le foie ou le rein chez les goutteux, le rein chez les saturnins,

le cerveau chez les syphilitiques, le cœur chez les tabagiques, etc.

Cependant, certaines localisations de l'athérome restent inexpliquées.

Gueneau de Mussy a constaté que l'athérome artériel peut se localiser

chez les arthritiques sur les artères fémorales. Bonnemaison (de Tou-

louse) a cité l'observation intéressante d'un malade de soixante-huit ans,

atteint d'athérome artériel, chez lequel l'aorte ayant conservé son intégrité

presque complète, la lésion athéromaleuse ne s'observait que sur les

fémorales, les carotides et les artères cérébrales. Ces faits sont en

opposition formelle avec les tableaux de Rokilansky et de Lobstein qui

placent l'aorte et ses divisions parmi les vaisseaux le plus souvent

atteints d'athérome. Jaccoud a rapporté l'aulopsic d'un malade présentant
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une artérite limitée à l'aorte, aux artères carotides et aux sous-clavières ;

mais, dans ce cas, l'artérite chronique était très probablement d'origine

traunialique, puisque le malade avait dû subir quelques années aupara-

vant la ligature de la sous-clavière. Daprès cet auteur, l'inflammation

endo-arlérielle avait dû être provoquée par une augmentation subite et

considérable de la pression vasculaire sous l'influence de cette opéra-

tion, ce qui est souvent une cause d'irritation pour les parois artérielles

qui les supportent; elle devait être aussi produite par la propagation

inflammatoire venant de la ligature elle-même'.

Pathogénie. — a. Il existe pour les vaisseaux une sorte de trauma-

tisme physiologique qui les expose aux dégénérescences, et Rayer a

remarqué judicieusement leur fréquence sur toutes les artères, comme
l'aorte, les radiales, les temporales, enfin les artères du crâne, qui, repo-

sant sur des plans osseux, sont exposées à chaque instant à des causes

d'irritation par suite du choc de l'ondée sanguine sur des parois résis-

tantes.

b. Il y a encore un rapport réel entre la production des lésions athé-

roraateuses et Vactivité ou Yexagération du fonctionnement artériel.

C'est même là une cause de la fréquence des lésions coronaires, et

Lecorché attribue au fonctionnement exagéré des artères de la rate les

nodus athéromateux qu'on y rencontre souvent dans le cours des fièvres

intermillenles'.

c. Mais la cause la plus fréquente des artérites et qui peut résumer toutes

les autres, est celle de la pression supportée par les parois artérielles.

Partout où cette pression s'exerce avec plus de force, c'est-à-dire dans

les vaisseaux voisins du cœur, au niveau de leurs courbures ou de leurs

bifurcations, les lésions sont plus accentuées. Il n'est donc pas néces-

saire d'établir avec Peter, ce qu'il appelle « les lois des diamètres, des

courbures et des éperons ». Il n'y a qu'une seule loi, celle de la pression.

Plus celle-ci est accusée, et plus la lésion artérielle a de tendance à

se produire. Ainsi, la tension moyenne du système aorlique diminuant

• N. GuENSAi' DE MussY (Arcli. de méU., 1872). — Bonxejiaisox. De l'arlérite chronique et

des indurations artérielles {Mémoire de l'Académie des sciences de Toulouse). Essais de
clinique médicale, 1S74. — Jaccocd. Sur un cas de maladie cardio-artérielle {Leçons de
clinique médicale de l'ftôpital de la Pitié, 1884-1885).

Feraid. Altérations séniles du système vasculaire {T/iêse inaugurale. Paris, 1868). —
I.F.coRCiiÉ. Des lésions athéromateuses des artères {Thèse d'agrégation. Paris, 1869).
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à mesure qu'on s'éloigne du cœur, vous comprenez pourquoi les artères

coronaires, les plus rapprochées de cet organe, ont à subir une pression

considérable. Lorsqu'un vaisseau est comprimé par une tumeur, il

s'altère pour la même raison, et c'est ainsi que j'ai constaté une lésion

relativement très rare, l'alhérome de l'artère pulmonaire, dans un cas

où celle-ci était comprimée par un anévrisme aortique.

d. Si la pression exercée sur les parois artérielles, près du cœur, et au

niveau des gros troncs vasculaires, de leurs courbures ou de leurs bifur-

cations, exerce une influence sur le degré de fréquence et d'intensité des

artérites, on aurait grand tort de ne considérer que ce facteur. Car, à celui-

ci s'ajoute encore la nature de la cause provocatrice de la lésion artérielle.

Je m'explique :

S'il s'agit d'artérite syphilitique, les artères cérébrales peuvent être

atteintes longtemps avant les gros troncs vasculaires, et même à l'exclu-

sion de ceux-ci, parce que la syphilis porte son action sur les artères du

cerveau, comme je vous l'ai démontré. De même, dans l'artério-sclérose

saturnine, les vaisseaux du rein peuvent être primitivement atteints bien

avant ceux du cœur, et même avant l'aorte. Dans l'alcoolisme, la lésion

frappe d'abord les vaisseaux du foie, et ensuite l'artère pulmonaire. Enfm,

ne vous ai-je pas démontré, dans l'artério-sclérose généralisée, un désac-

cord profond entre l'intensité des lésions des artérioles et l'intégrité

presque absolue du tronc aortique et de ses diverses branches? Il faut

dorvc vous garder de prendre à la lettre la conclusion de ceux qui tendent

à admettre que la fréquence et la gravité des lésions de l'endartère sont

on raison du calibre des artères parce que celles-ci renferment une

plus grande quantité de liquide en mouvement. Encore une fois, la nature

même de la cause (syphilis, saturnisme, alcoolisme, etc.) qui produit les

artérites, joue un nMe des plus importants sur leurs localisations.

e. Cependant, lorsque les lésions artérielles procèdent de la sénilité, elles

peuvent obéir seulement à la loi des pressions, et c'est ainsi que Lobstein

et Rokilansky ont établi les tableaux suivants, d'après la fréquence et

le siège de ces lésions :

Fréquence des localisations artérielles dans l'athéromasie sénile.

D'après Loustein

1° Crosse de l'aorte.

2° Aorte à son e.xtrémité inférieure.

3° Aorte thoracique.

4° Altère splénique

D'APRJÎS ROKITANSKY

1" Aorte ascendante.

2" Crosse de l'aorte.

.)"> Aorte abdominale.
4" Aorte thoracique.
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5° Aorte aidominale.
6'' Artère crurale et ses branches.
7" Artères coronaires.

8" Artères sous-clavières.

O"* Bifurcation de la carotide primitive.

10'^ Carotide interne.

I f Artères cérébrales.

12^" Carotide externe.

13" Artères des parois thoraciques et

abdominales.
14° Artères brachiales.

15° Petites artères cérébrales.

1G-' Artère pulmonaire.

5" Artère splénique.

6° Artères crurales.

7" Artères iliaques externes.

8° Artères coronaires.

9° Artères vertébrales internes.

10» Artères brachiales.

Il" Artères sous-clavières.

12" Artères spermatiques.
13° Artère carotide primitive.

14° Artère hypogastrique.
15° Artère pulmonaire.
16° Exceptionnellement, artères mésen-

térique, cœliaque, coronaire sto-

machique, hépatique, etc.

Ces deux tableaux renferment un assez grand nombre d'inexactitudes.

D'abord, il n'est pas question des artères temporales qui sont si souvent

atteintes et à un degré très avancé. Ensuite, les artères cardiaques

n'occupent que le 7= ou 8° rang, tandis que, d'après mes observations,

elles doivent être placées au 4% ou même au 3° rang.

La fréquence des lésions coronariennes est due à des causes assez

nombreuses :

1° ,\ la pression considérable que ces artères doivent subir en raison

de leur proximité du cœur et du plancher sygmo'idien, et cela malgré

leur naissance sur l'aorte, presque à angle droit;

2° Aux chocs incessants qui se font sentir d'autant plus sur ces vais-

seaux qu'ils présentent entre eux des anastomoses assez rares
;

3° A leur texture moins riche en tissu élastique et conjonctif que

l'aorte (la membrane externe, adventice, formant la tunique la plus

résistante des canaux artériels) ;

4" A leurs grandes flexuosités et nombreuses courbures ;

3° A l'excès de fonctionnement de ces vaisseaux, et surtout de l'artère

coronaire gauche destinée à nourrir un muscle en activité continuelle ;

6° A leur situation au-dessous du tronc de l'artère pulmonaire dont

l'ondée sanguine n'est pas sans exercer une compression sur elles
;

7° A la petitesse relative du calibre de l'artère coronaire gauche, com-

parée à celle de sa congénère, ce qui tend, avec ses plus grandes flexuo-

sités, à favoriser son oblitération
;

8° Au nombre restreint des coronaires supplémentaires Se la coronaire

gauche, surtout si on les compare à celle delà coronaire postérieure.

Toutes ces causes vous expliquent la fréquence relative des lésions

coronariennes, et la plupart d'entre elles peuvent être également invo-

quées pour les artères rénales qui, avec leur court trajet, leur diamètre

relativement considérable, leurs flexuosités, doivent supporter de grandes

pressions. C'est peut-être là une des raisons pour lesquelles les altéra-
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lions des artères cardiaques et rénales sont si souvent associées. Enfin,

si l'artérite atteint plus fréquemment la coronaire gauche que la droite,

c'est en raison de son excès de fonctionnement, de la petitesse relative

de son calibre, et du nombre restreint des coronaires supplémentaires '.

Vous voyez encore dans ces tableaux et dans celui qui va suivre

que les artères radiales n'occupent que le 12° ou 13" rang. Cette parti-

cularité vous explique le tort que Ton a trop souvent de juger du degré

de l'athéromasie par l'état des artères radiales. Car, d'après mes obser-

vations, parmi les vaisseaux périphériques, ce sont surtout les artères

temporales, et principalement celle de droite, qui présentent les lésions

les plus accentuées et précoces.

Le tableau de la fréquence et de l'intensité des lésions artérielles doit

être, d'après mes recherches, modifié comme il suit :

Fréquence des localisations artérielles dans l'athéromasie sénile.

D'après H. Huciiard

10 Crosse de l'aorte.

2" Aorte ascendante.

3" Artères coronaires.

4» Aorte abdominale vers sa bifurca-

tion.

5° Aorte thoracique.

Cl» Artères rénales.

7° Artères temporales.

8° Artères de la base du crâne.

9° Artères sous-clavières.

10° Artère carotide primitive.

11° Artères iliaques.

12" Artère splénique.

13° Artères brachiale et radiale.

14° Artères crurales.

15° Artères poplitées.

16° Artères vertébrales internes.

17° Petites artères cérébrales.

18° Artères bronchiques.

19° Artère pulmonaire.

20° Artères coronaire stomachique, mé-
sentcriques, utérines, sperma-

tiques, etc.

f.
Les causes de l'artério-sclérose vous sont suffisamment connues;

il faut poursuivre cette étude, et savoir comment elles se comportent

pour la produire. Il est certain qu'elles agissent souvent par l'intermé-

diaire du sang plus ou moins modifié dans sa composition. Mais l'agent

de l'irritation n'est pas le même suivant les cas.

Le sang des goutteux, des arthritiques, des saturnins et môme des

alcooliques, est riche en acide urique, et chez ces deux derniers, la pré-

' Les artères coronaires supplémentaires, déjà indiquées par Vieussens (voir la pro-

chaine leçon), sont des artérioles qui, naissant sur le tronc même de ces vaisseaux,

sont destinées à assurer la circulation intracardiaque. Elles ont encore été étudiées der-

nièrement par Budor. [Thèse in.de l'avis, 1888, sur • les oblitérations des artères cardiaques

et les lésions du myocarde.) Sur 38 cœurs examinés par lui, 10 fois les coronaires présen-

tèrent des orifices multiples, et, sur ces 10 cas, 1 appartenaient à la coronaire droite, et

2 seulement à la coronaire gauche. Sept fois, l'orilice surajouté était unique; deux fois

la coronaire postérieure offrait deux orifices secondaires, et une fois elle en présentait

trois.
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sence du plomb ou de l'alcool n'est pas étrangère à l'irritation des parois

vasculaires. Le sang des rhumatisants renfermerait, d'après Richardson,

de notables proportions d'acide lactique, ce qui est loin d'être prouvé.

Quant à la théorie parasitaire du rhumatisme, elle n'esf pas encore

démontrée, malgré les recherches de Koster et de Klebs. Pour ce dernier,

le parasite serait une « monadine », de sorte que l'expression de rhuma-

tisme pourrait être remplacée par celle de « monadinie ».

Mais, si les agents de l'irritation vasculaire sont variables, s'ils ne sont

pas encore bien démontrés dans les différentes maladies que nous venons

de passer en revue, on peut pressentir leur mode d'action, et pour ma
part, en m'appuyant sur l'existence du spasme artériel qui précède

presque toujours dans les petits vaisseaux la production de la sclérose,

je crois qu'ils se comportent tous comme des poisons ou des excitants

musculaires.

Cette pathogénie est démontrée pour le plomb qui détermine un

état de rigidité musculaire du cœur et des vaisseaux. Du reste, depuis

longtemps, on a constaté, sous l'influence du saturnisme, la diminution

du calibre des artérioles et l'épaississement assez rapide de leur paroi

celluleuse. C'est là un fait déjà observé par les auteurs anciens, et Stoll

avait remarqué que les malades présentent pendant un temps plus ou

moins long après des coliques saturnines, une dureté et une tension

anormales de tout le système artériel. Donc, pour expliquer la fréquence

de l'artério-sclérose chez les saturnins, il n'est pas nécessaire de toujours

invoquer, comme le pensent à tort quelques auteurs, l'usage immodéré

du vin et des' liqueurs; on doit tenir compte encore de l'altération san-

guine caractérisée par l'augmentation de la fibrine, la diminution des

globules rouges, et surtout (d'après Malassez) par une sorte d'hypertrophie

de ces globules qui, plus volumineux qu'à l'état normal, deviennent

moins souples et moins ductiles. Il en résulte un réel ralentissement du

courant sanguin, démontré par l'expérience suivante due à Potain et

Malassez : du sérum contenant 1 p. 1000 d'acétate de plomb circule

moins vite dans un tube en verre que du sérum pur.

f/. Jusqu'ici, comme l'a fait remarquer H. Martin, il ne s'agit que d'en-

dartérite consécutive à une irritation locale, d'une endartérite trauma-

tique, pour ainsi dire. On doit se demander encore s'il n'y aurait pas

une endartérite spontanée d'origine nerveuse. Or, les expériences et

certaines observations tendraient à prouver son existence, et je ne serais

pas éloigné, pour ma part, de croire avec Giovanni que la sclérose

artérielle fût le résultat de perversions dans le fonctionnement des

nerfs vaso-moteurs. Cet expérimentateur a sectionné à plusieurs reprises
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chez les chiens ù travers deux espaces intercostaux les cordons du grand

svnipalhique. Après avoir sacrifié ces animaux, quelques mois ou quelques

semaines après, il a toujours trouvé à l'autopsie des taches jaunâtres

athéromateuses disséminées à la surface interne de l'aorte descendante'.

Ce même auteur cite, à l'appui de son opinion, l'observation suivante :

Chez une femme de cinquante ans, atteinte depuis sa jeunesse d'une

névralgie faciale du côté droit, l'artère temporale et ses ramifications

étaient volumineuses et rigides, tandis que celles du côté opposé étaient

absolument normales.

Bolkin avait déjà fait, en 1875, la remarque que l'endartérite se

développe beaucoup plus dans les artères siégeant du côté même où l'on

observait des troubles vaso-moteurs symplomatiques d'une lésion unila-

térale du cerveau.

J'ai vu, pour ma part, un fait semblable dans un cas de névralgie

brachiale, une des névralgies les plus rebelles qui existent. Le malade

éprouvait depuis plusieurs années, sans qu'il eût été possible de les

calmer, des souffrances continues et violentes. Or, je constatai, de la façon

la plus manifeste, que toutes les artères du bras et de l'avant-bras du

côté gauche, siège des douleurs névralgiques, étaient devenues dures,

flexueuses et très athéromateuses, tandis que celles de droite avaient gardé

leurs caractères normaux.

Il résulte de ces faits expérimentaux et cliniques que l'endartérite peut

être produite par des lésions nerveuses. Si l'existence des nerfs trophiques

de Samuel a été contestée par divers auteurs et notamment par Hermann

Joseph, elle a été, d'autre part, démontrée par les nouvelles expériences

d'Eichhorst, de Rosanoff, de Wassilief et d'Hippolyte Martin-. Les deux

premiers expérimentateurs, après la section des pneumogastriques chez

des oiseaux, ont pu observer une altération graisseuse très manifeste

des fibres striées du myocarde, altération qu'ils ont attribuée à une action

directe des nerfs sur le muscle. Le dernier auteur a répété ces expériences,

et, d'après la topographie des lésions, il est arrivé à cette conclusion,

qu'après la section des nerfs, le premier phénomène constaté est l'altéra-

tion vasculaire, et que les lésions musculaires et conjonctives lui sont

consécutives. Cette interprétation concorde avec les données de l'ana-

tomie pathologique qui nous ont appris la subordination des dégénéres-

cences musculaires et scléreuses à l'endartérite oblitéranle. Il faut en

conclure que les centres nerveux n'exercent pas une influence Irophique

' Giovanni. Contribuzione alla paloRenesi délia endarterita (Arm. xiniii. di medicina. 1877).

HiPPOLVTE Martin. [Loc. cit.) — Voir encore à ce sujet la Uièse de Sciinell : Lésions

cardio-vasculaires d'origine nerveuse {Thâse inaug. de Paris, I8S6).
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directe sur les tissus, qu'ils agissent sur ces derniers seulement par Tin-

lermédiaire des vaisseaux. Ou a donc affaire à une véritable « tropho-

neurose vasculaire »

.

Ces faits ne sont pas sans importance, ils ne doivent pas vous étonner,

si vous réfléchissez aux nombreux troubles vaso-moteurs produits par les

névralgies; et si vous admettez que le système nerveux joue également

son rôle dans la production de l'artério-sclérose, vous comprenez ainsi

pourquoi les causes morales, les émotions diverses, le surmenage intel-

lectuel et moral sont capables d'agir par l'intermédiaire des vaisseaux dans

le développement de cette maladie.

Nous sommes maintenant en mesure d'étudier la principale localisa-

lion de l'artério-sclérose sur le cœur.



NEUVIÈME LEÇON

ARTÉRIO SCLÉROSE DU CŒUR

(cardio-sclérose ou CARDIOl'ATITIES ARTÉRIELLES)

I. — Anatomie pathologique.

Opinion de Corvisart sur la nature analomique du « carditis ». Trois théories :

i° Le travail pathologique commence parle muscle; la myocardite est primitive-

ment parenchymatcusc (Sobernheim, KoUitansky, Hiegel, Riilile, Koster). La myo-

cardite segmentaire de J. lienaut (de Lyon) est une lésion commune à des états

morbides divers, mais non une maladie
;

2° Le travail pathologique commence par le tissu conjonctil : la myocardiie est

interstitielle (Bristowe, Friedrcich. Lancereaux, Bard et Philippe) ;

3° Le travail pathologique commence par les vaisseau.x, les altérations scléreuses

sont consécutives : à la ptriarliTitc, et dans ce cas la sclérose est inflammatoire

(Duplaix, Debove et Letulle, JuhelHénoy et Rigal, Haushalter et Démange); à Ven-

dartérite, et dans ce dernier cas, il s'agit toujours de sclérose dysirophique (H. M.ar-

tin, Huchard et Weber). Le mot de myocardite chronique, remplacé par celui

d'arti'rio-sclérose du cœur.

Anatomiï: patholooique MAcnoscopiouE de rartério-sclérose du cœur. — Etude du

volume, du poids, de la forme, de la consistance, de la coloration du myocarde.

Différents aspects du tissu scléreux à l'œil nu. Sclérose jeune et sclérose adulte.

Répartition des foyers scléreux dans les diverses régions du cœur. — Topographie

de la sclérose cardiaque, en rapport avec les lésions coronariennes. — Conséquences

anatomiques de ces lésions et de l'oblilération des coronaires : sclérose cardiaque

dystrophique ; dilatations partielles et ancvrysmes pariétaux, ruptures du cœur.

Artères cardiaques supplémentaires. — Cause de l'hypertrophie du cœur coïnci-

dant avec l'atrophie scléreuse d'autres organes; l'hypertrophie du cœur précède le

plus souvent l'évolution du processus scléreux.

Anatomie pathologique micboscûpiouk. — Développement du tissu scléreux à l'extré-

mité des territoires vasculaires. Elude histologique des nappes scléreuses. Altéra-

tions des fibres musculaires : atrophie, dégénéralion granulo-lragmentaire, étal

vacuolaire ou évidement des cellules musculaires, hypertrophie. Aspect normal des

libres musculaires autour des artérioles atteintes d'endartérite. — Irritation inflam-

matoire du tissu conjonctif, fonsec!(<ive à l'altération des fibres musculaires jouant

le rôle de corps étrangers. Lésions des veinules, des capillaires, des lymphatiques

et des nerfs. La sclérose dystrophique, consécutive à l'endarkérite, est une sclérose

para-vasculaire. — Figures à l'appui.
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Trois variétés de sclérose du co'ur : sclérose di/strophique et para-artérielle, de toutes

la plus fréquente : sclérose inflammatoire etperi-artérielle, très rare; sclérose mixte.

— Observations avec examen uécroscopique.

En commençant celte étude de l'artério-sclérose du cœur, je liens à

mettre sous vos yeux le passage suivant de Corvisart qui, dès le com-

mencement de ce siècle, a posé nettement la question au point de vue

de l'analomie pathologique :

« Le carditis est mis, dans quelques ouvrages, au rang des phlegma-

sies des muscles ; je l'ai placé dans cette classe (maladies qui intéressent

à la fois divers tissus du cœur), parce que je pense, contre le sentiment

de plusieurs auteurs, que celte affection n'appartient point exclusive-

ment et isolément à l'un des tissus qui composent cet organe, mais

qu'elle intéresse d'une manière aussi marquée, et le tissu musculaire et

le séreux, et le cellulaire, je n'en excepte pas même le vasculaire, qui

entrent dans la texture du cœur. Peut-être même, s'il fallait décider

quel est celui de ces divers tissus qui se trouve le plus affecté, pourrais-

je avancer que le tissu cellulaire est plus vivement et plus essentielle-

ment lésé qu'aucun autre. »

Aujourd'hui, comme au commencement de ce siècle, la question se

pose encore entre ceux qui font commencer le travail pathologique par

le muscle, le tissu conjonctif interstitiel, ou encore par les vaisseaux. De

là trois théories :

1" Les représentants de la première opinion, de la myocardile (mot

employé pour la première fois en 1837 par Sobernheim) se font de plus

en plus rares, et bien peu d'auteurs croient encore avec Kreysig, Simonet,

Andral, Bouillaud et Rokitansky, que la cardite est due à une inflam-

mation commençant par le muscle; ou encore avec Cruveilhier, que

l'élément contractile se transforme en tissu fibreux par suite d'une sorte

« d'irrilalion de transformation », comme il l'appelait dans un langage

un peu obscur.

Nous ne pouvons plus admettre avec Pelvet, que l'altération des

coronaires est consécutive à l'anévrisme pariétal du cœur, au lieu d'en

être la cause. Cependant, quelques auteurs allemands (Rûble-, Riegel,

Kôster) pensent que parfois les lésions parenchymateuses sont primitives,

que la nécrobiose de l'élément musculaire est le phénomène primordial,

et que les lésions du tissu conjonctif et des vaisseaux sont secondaires.

Dernièrement, en 1889, Renaut (de Lyon) ' a décrit une forme

' J. Renaut (.4 oarf. de méd., 1889). — J. MoLLAno. De la myocardlte segmentaire essentielle

el principalement de la (orme sènile de cette affection {Thèse de Lyon, 1889).
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sénile de « mijocardile se(jmeiitaive » due à la dissociation des cellules

musculaires, par suite de la fonte du ciment qui réunit normalement

celles-ci'. La symptomatologie de cette affection reproduit le tableau

clinique des cardiopathies artérielles, tel que je l'ai exposé dés 1883, ce

qui ne doit pas vous surprendre ; car cette myocardite segmentaire est le

plus souvent un des résultats de la sclérose dystrophique due à l'altération

sénile des artères cardiaques. Du reste, la dissociation des fibres muscu-

laires du myocarde ne peut et ne doit pas être élevée à la hauteur d'une

maladie distincte, elle est seulement une simple lésion commune à des

étals morbides très divers : elle se rencontre, en effet, dans l'asystolie des

cardiopathies valvulaires, dans tous les cas d'inertie cardiaque', dans

l'hypertrophie cardiaque consécutive au mal de Bright, dans la phtisie

pulmonaire, la cachexie cancéreuse, la fièvre typhoïde-, dans le cœur

forcé et le surmenage', enfin chez les individus prématurément sénilisés

par les excès, l'alcoolisme, la goutte '', chez les femmes enceintes S etc.

2° D'après la seconde théorie, représentée autrefois par Meckel d'abord,

puis par Corvisart, et enfin par Dittrich, la lésion commencerait parle

tissu conjonctif, et il s'agirait d'une inflammation interstitielle du cœur.

C'est l'opinion défendue par Bristowe qui le premier, dès 1842, a

prononcé le nom de cirrhose cardiaque ; par Friedreich qui place le point

de départ de la maladie {myocarditis fihrosà) dans le tissu interstitiel du

muscle et dans sa prolifération
;
par Lancercaux qui lui donne le nom de

myocardite jyroliféralive; enfin, par Bard et Philippe", qui l'appellent

myocardite interstitielle. Ces deux derniers auteurs, sans nier absolument

la sclérose d'origine artérielle, cherchent à prouver que, dans la plupart

des cas, le processus scléreux est indépendant de celui des vaisseaux,

et que, s'il prédomine davantage autour de ceux-ci, c'est parce que c'est

dans cette région que le tissu conjonctif est le plus abondant. Je vous

ferai remarquer qu'ici encore, la symptomatologie de cette « myocardite

interstitielle » reproduit celle que j'ai depuis longtemps établie au sujet

des cardiopathies artérielles. Il doit y avoir entre tous ces auteurs et nous

une différence d'interprétation au point de vue anatoraique, puisque

nous nous rencontrons sur le terrain cHnique.

3" Les partisans de la troisième théorie regardent les vaisseaux

' Renalt et Lasdouzy (Soc. de biologie, 187"). J. Renaut. Altérations du myocarde accom-
pagnant l'inertie cardiaque (Gaz., hebd., 1877). — ' Colhat. Contribution à l'clude des

niyocardites chroniques et de la désintégration cardiaque (Lyon méd., 1879) Bira.vd

(Thèse de Lyon, 1879) et Chalot (Thèse de Paris, 1880). — ^ a. Robin. Clin, et Uiérap.

médicales (Paris, 1887). — * Mollard (Loc. cit.). — ' Rudin et Legrand. Un cas d'asystolie

Rravidique (Progrès méd., 1889).

" Revue de méd., 1891.
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comme le point de départ des altérations scléreuses du myocarde. Mais

ici, deux opinions sont encore en présence :

D'abord, celle qui admet (avec Duplaix, Dcbove et Letulle, Juhel-Rénoy

et Rigal, Démange et Haushalter, etc.) l'existence de la périartérile

déterminant, par propagation inflammatoire, une prolifération du tissu

conjonctil' qui, naissant de l'adventice, rayonne ainsi du centre à la péri-

phérie pour former des bandes de tissu fibreux
;

Ensuite, celle qui admet (avec H. Martin, Huchard et Weber) une

sclérose drjstroplwjuc en iiots. Celle-ci n'est pas inflammatoire, puis-

qu'elle est due à l'insuffisance nutritive due à Vcndartérite ;

Enfin, on pourrait citer encore l'opinion éclectique d'autres auteurs

qui prononcent le nom à' endo-périartérite. Mais, dans ce dernier cas,

c'est encore la sclérose dystrophique, et non la sclérose inflammatoire,

qui est prédominante.

Je ne nie pas l'existence de myocardites interstitielles et primitives du

muscle cardiaque; mais je les crois très rares. Je pense même qu'elles dis-

paraîtront un jour du langage médical, comme a presque disparu le nom
d'encéphalite dont on abusait autrefois. Aujourd'hui, on voit surtout des

lésions dégénératives du tissu nerveux, lésions consécutives à l'oblitération

des artères cérébrales, là où l'on croyait voir tous les caractères d'une in-

flammation encéphalique, et le mot de ramollissement cérébral a remplacé

celui d'encéphalite. Le terme de myocardite aura le même sort que celui

d'encéphalite : le mot disparaîtra, parce que la chose est très rare. C'est

pour cette raison que j'emploie les dénominations de « cardiopathies arté-

rielles », de cardio-sclérose, ou mieux encore à'artc'ri.o-.sc/érose d/i cœur.

On ne réfute pas des résultats anatomiques par des arguments, mais

par des faits. Aussi, tout en vous renvoyant à l'étude anatomo-patholo-

gique de l'artério-sclérose en général, je veux aujourd'hui vous démontrer

que la doctrine de la sclérose dystrophique se confirme d'une façon

éclatante pour le cœur.

I

Les LÉSIONS MACROSCOPIQUES nous occuperont d'abord.

Lorsqu'on examine un cœur atteint d'artério-sclérose (myocardite

scléreuse des auteurs), on constate une augmentation de volume due

à deux causes : à la plus grande épaisseur des parois qui peuvent

dépasser le double de la normale, ensuite à la dilatation des cavités,

surtout à gauche.
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Son poids varie de 450 à 600 grammes, parfois même il peut

atteindre 900 et. 1,000 grammes; mais ce sont là des cas exceptionnels.

La forme est globuleuse ou franchement conique, due à la prédomi-

nance du ventricule gauche sur le ventricule droit, et je vous dirai plus

tard pourquoi le premier est toujours plus profondément altéré que le

second. Parfois aussi, le ventricule droit est également envahi par le,

processus scléreux, et dans ces cas rares, au lieu de prendre, comme à

l'état normal, l'apparence d'un appendice du ventricule gauche, il donne

à tout l'organe un aspect bilobé.

La consistance du muscle cardiaque a ordinairement augmenté; elle

est dure, ligneuse et résistante, surtout au ventricule gauche. Mais, il s'agit

ici d'une pseudo-hypertrophie qu'il faut savoir distinguer de l'hypertro-

phie vraie à laquelle Corvisart avait donné le nom « d'anévrisme actif »

du cœur. Cet auteur, que j'aime à citer parce qu'il a entrevu beaucoup

de choses démontrées aujourd'hui, avait eu soin d'établir ainsi cette dis-

tinction capitale, dans son étude sur ce qu'il appelle « l'endurcissement

du tissu musculaire du cœur ». — « L'endurcissement dont je veux parler,

dit-il, ne doit pas être confondu avec la solidité qu'acquièrent quelque-

fois les parois du cœur dans l'anévrisme de la première espèce. Dans ce

dernier cas, les fibres charnues, quoique plus épaisses et plus consis-

tantes, jouissent encore de toute leur force contractile, tandis que Tétat

pathologique dont il va être question (c'est-à-dire l'endurcissement car-

diaque) est caractérisé par la perle partielle plus ou moins étendue

de la contractilité musculaire'. »

' Corvisîirl avait déjà publié (Journal de médecine, mars 1801) l'observation d'une blan-

chisseuse âgée de cini|uante-cinq ans. Après une suppression des règles, en 1796, qui

ne reparurent qu'en 1800, elle présenta de l'enflure des jambes, une respiration gênée,

surtout quand la malade « précipitait sa marche », des battements du cœur obscurs,

intermittents, très irréguliers, et se produisant sur une grande étendue, « un pouls petit,

fréquent, serré et concentré >. Plus tard, douleur fixe et insupportable à l'épigastre, infil-

tration presque générale, et mort. Voici les résultats de l'autopsie, en ce qui concerne le

cœur :

. L'oreillette et le ventricule droits, ainsi que l'artère pulmonaire, n'oflraient rien de par-

ticulier, sinon que les piliers du ventricule, et même les parois de l'oreillette, étaient

d'une consistance presque remarquable, et que les parois charnues de ces cavités, plus

épaisses qu'elles ne le sont ordinairement, étaient si compactes qu'elles se soutenaient au

lieu de s'alîaisser, comme il arrive toujours quand ce ventricule est vide. Toutes ces

parties étaient élastiques ; elles cédaient difficilement à la pression, et se rétablissaient

d'elles-mêmes. La cavité de l'oreillette gauche était dilatée, et présentait la même
consistance que celle du côté droit. La cavité du ventricule gauche paraissait fort dis-

tendue; ses parois avaient au moins le double de l'é|)aisseur ordinaire. Elles se soute-

naient en voûte, et formaient véritablement une boite charnue, très élastique, et réson-

nant, quand on la frappait, de même que si l'on eût frappé une espèce de cornet. Cette

élasticité, cette propriété de résonner, étaient d'autant plus extraordinaires, que la por-

tion charnue de ce ventricule avait sa couleur propre, et ne paraissait convertie ni en

substance osseuse, ni en substance cartilagineuse, ni en rien d'analogue; et cependant, en
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Parfois, la dure consistance du tissu cardiaque et sa grande épaisseur

contrastent dans certains points avec sa mollesse et la minceur des

parois, lorsqu'elles sont atteintes d'un ramollissement ou d'une dégéné-

rescence atrophique. Ainsi, dans un cas', le ventricule gauche présen-

tait une hypertrophie générale de ses parois (12 à 17 millimètres d'épais-

seur), à l'exception d'un point situé au-dessus de la pointe où, dans une

étendue de six centimètres carrés, on observait une dépression de la

paroi avec amincissement tel que celui-ci mesurait à peine trois milli-

mètres d'épaisseur. Celte lésion était manifestement en rapport avec une

branche artérielle oblitérée.

La coloration du tissu cardiaque a conservé le plus souvent sa teinte

rosée et n'a pas changé à la superficie, ce qui se comprend lorsque les

foyers scléreux existent seulement dans la profondeur. Là, sa teinte est

d'un pâle grisâtre ou jaunâtre, mais rarement d'une façon uniforme ;

elle ne ressemble pas à cette apparence de « feuille morte » que

présente le myocarde des maladies infectieuses aiguës. Du reste, cet

aspect résulte d'une diminution ou d'une modification de l'hémoglobine

musculaire, et nullement de l'inflammation de la fibre cardiaque, comme
on l'a cru jusqu'alors.

ha-surcharge graisseuse qui s'observe fréquemment, peut offrir toutes

les variétés de siège, d'étendue et d'intensité : tantôt, il s'agit de bandes

adipeuses se montrant principalement sur le parcours extérieur des coro-

naires ; tantôt le myocarde est enveloppé presque entièrement par le

tissu graisseux, et cela surtout au niveau de la paroi postérieure où cette

adipose extra-cardiaque atteint son maximum d'intensité. Nous avons

souvent remarqué que cette altération est surtout excessive sur les

cœurs dilatés, et qu'elle est toujours moins considérable quand l'hyper-

trophie est prédominante. Dans le premier cas, ces cœurs donnent l'ap-

parence de « cœur gros », et il vous arrivera parfois de constater l'enva-

hissement de la dégénérescence graisseuse sur les parties superficielles

des parois ; mais, dans leur profondeur, cette dégénérescence est le plus

souvent absente ou peu accusée, ce qui prouve une fois de plus l'indé-

pendance absolue de la surcharge graisseuse du cœur et de la dégéné-

rescence de même nature de ses fibres.

l'entamant, le scalpel éprouvait une résistance insolite, et faisait entendre un bruit de

crépitation singulier. •

Telle est l'observation intéressante de Corvisart qui jusqu'ici avait passé compltte-

menl inaperçue.

'H. lluciiARD et Webeb. Coronarite primitive avec atrophies partielles du cœur [Soc.

méd. des hôpitaux, 10 février 1888).
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La tran'^formalioii i^cléreitsp présente des caractères et des aspects dif-

férents, très importants à connaître. A la surface de section du tissu

cardiaque, on constate assez facilement à l'œil nu, au milieu du myocarde

ayant conservé sa coloration rosée presque normale, des plaques de

sclérose, sous l'aspect de travées ou de bandes, ou encore de points

étoiles, d'Ilots à forme allongée, ovalaire et le plus souvent irrégulière.

Ces plaques sont discrètes ou confluentes, grosses comme un grain de

millet, une tête d'épingle, un grain de blé ; d'autres sont encore plus

étendues et plus volumineuses, elles peuvent envahir une grande por-

tion de la paroi. Elles sont toutes d'une coloration d'un blanc nacré,

bleuâtre, cendré ou grisâtre, et sont manifestement déprimées au milieu

du myocarde qui fait une légère saillie au-dessus d'elles. Quelques-unes

sont reliées entre elles par des tractus à peine apparents. Parfois, le foyer

scléreux affecte la disposition d'un coin enfoncé dans la paroi cardiaque,

ce qui lui donne, d'après Weber, l'apparence d'une sorte d'infarctus

presque microscopique. Le plus souvent, la sclérose affecte la forme

insulaire, en îlots disséminés, ce qui est en rapport avec Fendartérite

oblitérante. Elle ne prend la forme diffuse que par l'adjonction de la

périartérite.

A côté des foyers de sclérose adulte, on rencontre souvent, dans l'in-

térieur du myocarde, une lésion analogue par le processus, mais différente

par l'âge : c'est la sclérose jeune, en voie d'évolution. Ici, les foyers

peuvent être disposés de la même façon, et, comme les premiers, ils

sont disséminés ou groupés. Comme eux, ils ont la forme d'îlots à con-

tours irréguliers quand ils sont examinés sur une surface de section

transversale, tandis que sur les surfaces de section parallèles à l'axe des

iibres cardiaques, ils paraissent disposés en tractus, en bandelettes plus

ou moins étendues, dont les extrémités plus ou moins effilées viennent

s'intriquer avec les faisceaux de fibres cardiaques correspondantes. Mais

ils diffèrent absolument des foyers de sclérose adulte par leur coloration

jaunâtre ou gris sale ; leur tissu est loin d'être aussi dense, il est même
souvent un peu humide, et le myocarde qui les entoure ne fait pas saillie

à leur périphérie. Ces caractères montrent bien que ces foyers de sclérose

ne sont pas arrivés à leur complet développement et qu'ils n'ont pas

encore acquis cette rétraclilité propre aux premiers. Aussi ne s'accom-

pagnent-ils jamais d'un amincissement aussi accusé de la paroi.

11 est certainement utile d'observer les diverses phases de développe-

ment de la sclérose; mais je ne partage pas l'opinion de ceux qui basent

leur description anatomo-pathologique sur l'étude de la sclérose à l'état

de développement incomplet, c'est-à-dire lorsqu'elle est jeune. Ils lui

donnent alors le nom de sclérose molle par opposition à celui de sclérose



ARTÉRIO-SCLÉUOSE DU CŒUR 161

dure. Ces dénominations sont défectueuses, parce qu'elles n'indiquent pas

l'âge de la lésion, et je leur préfère celles de sclérose jeune et adulte,

lesquelles correspondent au\ deux phases successives du processus sclé-

reux. Pour bien comprendre et saisir sa nature dystrophique, je persiste

à croire qu'il faut étudier ce processus à l'état de complet développement,

lorsqu'il est arrivé à l'état adulte, et non pas lorsqu'il est incomplète-

ment formé. C'est en se conformant à ces principes rationnels que l'on

arrivera certainement à l'adoption et à la confirmation de nos idées sur

ce point important d'anatoraie pathologique.

En résumé, d'après ses différents âges, la sclérose du cœur présente

deux aspects différents :

1° La sclérose dure, ou plutôt sclérose adulte, arrivée à l'apogée de son

développement
;

2° La sclérose molle, ou plutôt jeune, en voie d'évolution.

Cette dernière offre des degrés divers, parmi lesquels je ne ferai que

mentionner la sclérose hémorrhagique caractérisée par une coloration

variant souvent du rouge intense à la teinte rouillée. Elle peut con-

tenir ces petites hémorrliagies intra-musculaires que j'ai signalées dans

la myocardite aiguë de la variole, et que j'ai rattachées, il y a plus de

vingt ans, à de véritables infarctus hémorrhagiques, dus eux-mêmes aux

thromboses vasculaires favorisées par l'endartérite. Elle doit être encore

rapprochée de la lésion étudiée par Gruveilhier sous le nom de « ramol-

lissement cardiaque apoplectiforme ». Mais il ne faut pas croire, avec

Virchow, que ces hémorrliagies sont toujours le résultat de ruptures

musculaires, ou encore avec Stein qu'elles sont attribuables à une sorte

d'infiltration granuleuse des parois vasculaires.

La répartition des foyers scléreux dans les différentes régions du cœur

est très importante à étudier au point de vue de la confirmation des

idées que je soutiens.

En passant en revue les nombreuses observations recueiUies dans mon
service de l'hôpital Bichat, j'ai pu me convaincre d'un fait, c'est que la

sclérose est beaucoup plus fréquente dans les parties centrales que

dans les parties périphériques de l'organe, et beaucoup plus souvent

localisée au ventricule gauche. Ce sont les piliers de la mitrale qui sont

le plus ordinairement atteints, puis, par ordre de fréquence, la cloison

interventriculaire, la paroi du ventricule gauche, et enfin le ventricule

droit.

Quand la sclérose se locaUse surtout sur les parois cardiaques, c'est

de préférence dans la région de la pointe qu'elle se cantonne, occupant

souvent à la fois une partie de la cloison et de la paroi ventriculaire

HENRI HUCUARD. — MALADIES DU CŒUR. H
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dans le tiers inférieur des ventricules. Tantôt, elle empiète alors sur la

face antérieure, tantôt sur la face postérieure.

Ce siège de prédilection de la sclérose dans la région de la pointe est

particulièrement intéressant à constater. En effet, le territoire vasculaire

qui correspond à celte région est celui de l'artère verticale antérieure,

branche de l'artère coronaire gauche. C'est elle qui apporte le sang à la

moitié antérieure et inférieure de la cloison et à la partie inférieure et

moyenne de la paroi antérieure du ventricule gauche ; c'est aussi cette

artère, comme vous le verrez, qui présente les lésions vasculaires les

plus constantes et les plus intenses. D'autre part, vous n'ignorez pas que

la région de la pointe dans le voisinage de la cloison est le siège de

prédilection de ces dilatations partielles ou anévrismales du cœur, si fré-

quentes chez les artério-scléreux.

Mais la cardio- sclérose est loin de présenter dans tous les cas des carac-

tères aussi tranchés. Souvent, en effet, les parois du cœur sont à

peine envahies et ne renferment que des petits tractus scléreux très

éloignés les uns des autres. Alors, vous trouverez toujours ou presque

toujours une altération profonde des piliers de la mitrale ; ceux-ci sont,

et ils peuvent être le plus souvent de volume très inégal, selon l'in-

tensité et surtout l'ancienneté du processus scléreux qui les a envahis,

ou encore on les trouve tous deux hypertrophiés. Ailleurs, l'un d'eux a

pris l'aspect d'un véritable tendon et se trouve fort réduit de volume.

Enfin, vous pourrez les voir tous deux atrophiés et rétractés par la sclé-

rose. Dans le ventricule droit, il est possible de retrouver quelque-

fois des lésions très avancées; mais, ordinairement, elles sont peu

marquées.

Ces transformations scléreuses régionales du muscle cardiaque (sclé-

rose des piliers, sclérose avec dilatation partielle du cœur localisée à la

pointe) ne sont pas les seules variétés de siège. On peut encore décrire

trois autres variétés de sclérose, suivant qu'elle existe sous le péricarde,

dans l'intérieur du myocarde ou immédiatement sous l'endocarde. Ces

trois localisations répondent d'ailleurs aux deux couches musculaires

superposées que l'on rencontre à la partie moyenne du ventricule gauche :

la couche externe représentant le tiers de l'épaisseur et ne renfermant

que des fibres verticales ; la couche interne étant divisée en deux por-

tions très inégales, la première formée de fibres transversales, la seconde

contiguë à l'endocarde, composée de fibres obliques, puis de nouveau

verticales. Or, quoique l'angéiologie du cœur ne soit pas encore bien

connue dans tous ses détails, il est permis d'émettre l'hypothèse qu'à

chacune de ces couches musculaires correspondent des artères nourri-

cières plus ou moins distinctes.
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En résumé, qu'il s'agisse de sclérose de la cloison ou de la pointe, de

sclérose sous-endocardique, inlra-myocardique ou sous-péricardique,

qu'il s'agisse de sclérose du ventricule gauche ou droit, on sera toujours

obligé de faire jouer un rôle important aux lésions vasculaires lors-

qu'elles peuvent être constatées concurremment avec colles du myo-

carde. Et c'est du reste là un fait d'observation courante : la lésion

scléreuse marche toujours de pair avec la lésion vasculaire. Toutes les

fois que nous avons reconnu à l'autopsie des artério-sclereux les carac-

tères macroscopiques sur lesquels je viens d'insister, nous avons tou-

jours trouvé avec un peu d'attention une lésion correspondante des

vaisseaux.

Cette lésion, c'est presque toujours, sinon toujours, Tendartérite de

coronaires.

Les lésions vasculaires commandent la topographie de la sclérose car-

diaque dont elle est absolument dépendante, et si le ventricule gauche

est le plus souvent atteint, c'est en raison de l'altération beaucoup plus

fréquente de l'artère coronaire gauche. Ainsi, sur 44 cœurs d'artério-

scléreux examinés à ce point de vue, j'ai trouvé avec Weber .31 fois les

lésions athéromateuses beaucoup plus intenses sur l'artère coronaire

gauche, 7 fois sur la coronaire postérieure, et 6 fois des lésions à peu

près égales sur les deux branches artérielles.

Si l'artère coronaire antérieure est le plus souvent altérée, c'est en

raison de l'excès de fonctionnement du ventricule gauche qu'elle doit

irriguer et nourrir, c'est en raison aussi des nombreuses collatérales qui

en partent et qui forment à sa naissance un véritable carrefour d'éperons,

par suite de ses nombreuses divisions naissant de son tronc originel : la

coronaire verticale antérieure , les branches ventriculaires, l'artère du

sillon auriculo-ventriculaire. L'athérome se localise en second lieu sur le

tronc de la coronaire postérieure, parce que cette artère présente de

grandes sinuosités.

La sclérose cardiaque est donc gouvernée, dominée par les lésions

coronariennes, elle est toujours en rapport avec le territoire vasculaire

atteint, et la gravité des formes cliniques qui lui correspondent dépend

plus du siège de la lésion que de son étendue ou de son intensité. Tel

est le principe des localisations myocardiques que mes recherches ont

contribué à établir. C'est ainsi que la sclérose limitée à la cloison inter-

ventriculaire, ou celle des régions ganglionnaires, celle de la pointe

de l'orçane, ou encore celle de la résrion do Kronecker et Schmev

occupant à la limite inférieure du tiers supérieur du ventricule gauche

un point de quelques millimètres, peuvent donner heu à des symptômes
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Irôs divers dont la gravité est loin d'être en rapport avec l'étendue de

la lésion.

De ce qui précède, on peut établir les conclusions suivantes :

1° La sclérose du myocarde prédomine dans le ventricule gauche, et

c'est dans le territoire de la coronaire antérieure que l'atliérome atteint

son maximum d'intensité et de fréquence
;

2" Après les altérations des piliers et des valvules auriculo-venlriculaires,

les plus fréquentes sont celles des parois du ventricule gauche dans la

moitié inférieure du cœur
;

3" 11 existe différentes variétés topographiques de la sclérose, corres-

pondant à certaines modalités cliniques de l'artério-sclérose du cœur;

4° L'altération des coronaires est une lésion constante et nécessaire

de la maladie
;

5° Le processus athéromateux évolue surtout dans certains territoires

vasculaires prédisposés, lesquels constituent des variétés topographiques

correspondant à celles de la sclérose
;

6" L'alhérome des coronaires, ainsi que l'artério-sclérose du cœur,

peuvent évoluer indépendamment des lésions aortiques'.

L'oblitération des coronaires ne donne pas lieu seulement à la sclérose

cardiaque, elle produit aussi des anévrisines et des ruptures du cœur.

Sur quarante cas de ruptures de cet organe, Le Piez a trouvé que si la

lésion affectait 31 fois le ventricule gauche, c'estparce qu'elle est toujours

en rapport avec l'altération de la coronaire gauche, ce qui a pu lui faire

dire si justement « que l'altération des coronaires domine l'histoire des

ruptures cardiaques, et que celles-ci ont lieu le plus souvent à la suite

d'infarctus ». C'est ce qu'a répété Karl Huber, dix ans plus tard, lorsqu'il

assimilait les foyers de myocardile chronique et partielle à de véritables

infarctus du cœur consécutifs à la coronarite.

Ces ruptures cardiaques auxquelles on avait autrefois donné injuste-

ment le nom de « spontanées », sont donc préparées par la lésion des

coronaires et par l'altération consécutive du myocarde. Pas plus que les

anévrismes pariétaux du cœur, et moins que ces derniers encore, elles

ne doivent être regardées comme des accidents nécessaires et ultimes de

la cardio-sclérose. Car, il faut faire une distinction entre l'oblitération pro-

(/ressive des petites artères cardiaques et l'oblitération rapide ou brusque

des grosses branches de ces mêmes vaisseaux; celle-là conduit à la sclé-

' H. lluciiARD et Weber. Artério-sclérose de la pointe du cœur; contribution à l'étude des

localisations myocardiques (Sociélé médicale des /(ô/)!7oux, juillet 1891).
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rose dystrophique que nous étudions, à la sclérose adulte ou dure qui, par

sa résistance même, met le plus souvent obstacle aux dilatations par-

tielles, aux anovrismes ou aux ruptures du cœur.; celle-ci aboutit plus

souvent à un ramollissement de l'organe [myomalacia cordis de Ziegler),

ramollissement qui le prédispose ainsi aux dilatations partielles et aux

ruptures. Du reste, je vous ai dit que l'amincissement atrophique de cer-

tains points de la paroi peut coexister avec l'hypertrophie et l'hyperplasie

conjonctive du cœur. Vous en lirez une bonne observation communiquée

en 1888 à la Société médicale des hôpitaux' :

Le cœur, débarrassé de ses caillots, pesait 62o grammes ; le ven-

tricule gauche présentait une hypertrophie générale très nette de ses

parois dont l'épaisseur variait de 12 à 17 millimètres. Mais, à deux centi-

mètres au-dessus de la pointe, sur la face antérieure du ventricule

gauche et sur une étendue de 6 à 8 centimètres carrés, nous consta-

tions que la paroi se déprimait facilement; à sa section, nous avons

vu que celle-ci, débarrassée de ses nombreux caillots adhérents qui

l'avaient sans doute protégée contre une dilatation plus grande, avait

subi un amincissement considérable, puisqu'elle ne mesurait plus

que 3 millimètres d'épaisseur. Or, cette atrophie partielle de la paroi

ventriculaire gauche, à laquelle s'ajoutait l'atrophie du pilier posté-

rieur de la valve mitrale, était la conséquence : l'une de l'athérome

et du rétrécissement de calibre de l'artère cardiaque antérieure; l'autre,

de l'oblitération de la cardiaque postérieure de la première branche

ventriculaire oblique, bifurcation de l'auriculo-ventriculaire gauche.

Cette observation vous fait ainsi assister à la première période de la dila-

tation anévrismale, de l'anévrisme vrai du cœur.

Les anécrismes du cœur, comme ses ruptures ou sa sclérose, siègent

principalement à la pointe ou dans une partie voisine; de plus, ils affectent

beaucoup plus souvent le ventricule gauche. C'est là déjà une preuve en

faveur de l'identité du processus anatomique qui donne lieu à ces diverses

altérations. Si le ventricule gauche est plus souvent atteint, c'est parce

que l'artère coronaire antérieure est plus fréquemment altérée, comme je

vous l'ai démontré.

Vous voyez qu'il n'est pas nécessaire, pour vous rendre compte de ce

siège de prédilection des lésions, de l'explication hypothétique émise

autrefois, en 1838, par Thurnam. Selon cet auteur, le ventricule gauche

est plus souvent atteint, en raison de la fermeture complète de l'orifice

mitral lors de la systole ventriculaire, l'orifice tricuspidicn se fermant

• H. IIiciiARD et Weber. Coronarite primitive avec atrophies partielles du cœur (Soc,

méd. des hop., 10 février
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toujours incomplètement à l'état normal, d'après King; l'insuffisance,

pour ainsi dire physiologique de la valvule auriculo-ventriculaire droite

permettrait ainsi une régurgitation sanguine capable d'empêcher le trop-

plein ventriculaire et de préserver les parois du ventricule correspondant

contre la distension résultant d'une pression sanguine exagérée. Cette

opinion est inadmissible, d'abord parce que cette sorte d'insuffisance phy-

siologique de l'orifice tricuspidien est loin d'être démontrée, ensuite

parce que les dilatations anévrismales du cœur sont aussi souvent et aussi

facilement survenues dans les cardio-scléroses compliquées d'insuffisance

mitrale.

Rokitansky avait déjà dit que l'anévrisme de la pointe est plus fré-

quent, parce que c'est là un des sièges de prédilection de la myocardite

chronique. J'ajoute que la pointe, ou ses régions voisines, sont plus sou-

vent atteintes de sclérose, parce que les artères nourricières de cette par-

tie du cœur sont plus fréquemment altérées. Je ne prétends pas dire par

là que les dilatations anévrismales du cœur se produisent toujours d'après

cette palhogénie, car il est prouvé par des observations assez nombreuses

qu'elles peuvent être consécutives à l'endocardite chronique, et aussi à la

péricardite adhésive avec adhérences partielles; mais je tiens à vous faire

remarquer qu'elles sont le plus ordinairement le résultat de la myocardite

scléreuse liée aux lésions chroniques des coronaires. Dans certains

points, la paroi ventriculaire cède ou se dilate partiellement sous l'effort

de la pression sanguine, parce qu'elle est devenue moins extensible et

plus faible sous l'influence de son altération et de son amincissement

atrophique.

Cette pathogénie a, du reste, été indiquée depuis longtemps déjà : par

Baillie qui, observant en 1793' un anévrisme de la pointe, l'attribue

à « une faiblesse relative ou absolue du tissu musculaire du cœur » ;

par Dance, Chassinat, Hartmann, Forget, etc.,- qui admettent une sorte

de ramollissement inflammatoire; par Cruveilhier, Rokitansky, Craigie,

Thurnam. Peacock, Mercier, Pelvet^, etc., qui parlent de « transforma-

tion fibreuse » des parois, probablement de nature phlegmasique. Mais il

faut distinguer ces anévrismes vrais du cœur dus à la simple dilatation

des parois, des anévrismes faux dus à la rupture incomplète des fibres

' Baillie. Anat. path. des organes les plus importants du corps humain. 1" édition, 1793;

2° édit., 1815, trad. Guerbois. — • Chassinat. Dilatation partielle du ventricule gauche [Thèse

de Paris, 183ô). Hartmann (Thèse de Slrashouvg, 1844). Forget [de Strasbourg). Uecherches

cliniques sur l'anévrisme partiel du cœur (Gaz. méd., 1853). — ^ Cruveilhier (Anat. path.

et buUellns de la Hoc. anat., 1837-18r)2). Rokitansky (.Anal, path., 1844 et 18.Î6). Craigie

(Edinb. med. and. surg. journal, 1843). Thurnam. Lond. med. chir. lra7}sacL, 1838. Peacock

(Edinb. med. and. surg. journal, 1846). Mercier. Sur la myocardite considérée comme

cause d'anévrisme partiel [Gaz. med., 18.')7). Pelvet. Des anévrismes du cu;ur TAése

inaug. de Paris, 1867).
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myocardiques, et le tort des anciens auteurs, de Breschet, deBouillaud, et

de Lobstein, a été de croire que les anévrismes cardiaques se produi-

saient toujours suivant ce dernier mode pathogénique '.

Je devrais encore vous parler de la transformation cartilagineuse et

osseuse du cœur dont je vous ai montré trois beaux spécimens observés

dans notre service. Mais, quoique cette transformation se montre le plus

souvent sur des cœurs séniles et se montre consécutivement à l'oblitéra-

tion des coronaires, il faut bien dire que sa pathogénie est complexe, et

qu'un grand nombre de plaques calcaires du myocarde se développent

primitivement dans le péricarde.

Si les lésions des artères coronaires peuvent produire par ordre de fré-

quence la cardio-sclérose, des dilatations anévrismales et des ruptures

du cœur, // est des cas assez nombreux où elles n'ont aucun retentis-

sement sur la fibre cardiaque. Cela se voit surtout sur les cœurs des

vieillards qui ont subi souvent une atrophie simple sans sclérose, ou

encore dont la fibre musculaire est restée indemne, malgré l'altération

souvent considérable des artères cardiaques converties en tubes rigides et

presque osseux. Ce fait, contradictoire en apparence, tient à deux causes :

1° A la perméabilité persistante des vaisseaux coronaires ;

2° A la suppléance circulatoire qui peut être normale chez certains

sujets, ou qui peut encore se produire à l'étal pathologique chez d'autres.

1° La perméabilité persistante des coronaires, malgré leurs profondes

altérations, est un fait bien connu, et vous voyez fréquemment chez les

vieillards l'athérome de ces vaisseaux coïncider avec leur dilatation. Car,

il ne faut pas l'oublier, la lésion coronarienne, même très intense, peut

n'avoir aucun retentissement sur le myocarde, si elle n'aboutit pas à la

sténose ou à l'oblitération vasculaires,- et c'est moins l'altération des

grosses branches des artères cardiaques que celle de leurs fines divi-

sions, qui est susceptible de produire les lésions scléreuses des organes.

Il est inutile, je crois, d'insister davantage.

2° On cite des observations où l'oblitération complète d'une branche

même importante des artères coronaires n'a produit aucune lésion du

muscle cardiaque. Pour l'explication de ces faits, il me suffira de vous

reproduire le passage suivant d'une de nos récentes communications

à la Société médicale des hôpitaux -.

« Il est des cas dans lesquels l'irrigation sanguine défectueuse du

' Breschet. Répert. d'anat. et de phys., t. III, 1827.

• HucH.\RD et Weber \Soc. méd. des hôp., 31 juillet 1891).
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muscle cardiaque est en quelque sorte une cause d'appel pour le déve-

loppement des coronaires supplémentaires. Ces artères, bien connues

des anciens, puisqu'on en trouve la description dans les œuvres de

Vieussens, sont habituellement groupées autour de l'une des coronaires,

surtout de la postérieure, et constituées par de fines artérioles, quel-

quefois méconnues à un examen superficiel. Dans un grand nombre de

cas, on les voit naître de l'origine même des troncs des coronaires et se

répandre dans le tissu adipeux de la base du cœur ; de là, le nom
à'artères graisseuses, que leur a donné l'illustre anatomiste. Mais, ordi-

nairement, on en trouve une ou deux, rarement plus, qui naissent

directement de l'aorte. C'est une de ces artères dites graisseuses que

nous avons vu atteindre, dans une de nos observations, le calibre de

l'artère verticale antérieure. Elle se dirigeait obliquement de haut en

bas, vers la pointe du cœur droit, sans présenter aucune altération, et

envoyait des rameaux à la partie supérieure de la cloison et à la paroi

du ventricule droit. Elle jouait donc apparemment, dans ce cas, un rôle

providentiel à l'égard de l'artère du sillon vertical antérieur, dont elle

suivait exactement la direction à 2 centimètres au plus à sa droite.

L'existence de ces artères cardiaques supplémentaires est très impor-

tante, et il est juste de rappeler qu'elle a été reconnue, il y aura bientôt

deux siècles, par Vieussens. Après avoir signalé la présence assez fré-

quente de l'artère graisseuse et sa naissance habituelle au côté droit

de l'aorte, tout près de l'embouchure de la coronaire postérieure, notre

grand anatomiste s'exprimait ainsi :

« Toutes les fois que j'ai examiné — disait-il — avec attention les pre-

mières origines des artères propres du cœur, j'ai observé auprès d'elles,

tantôt deux, tantôt trois trous, très petits à la vérité, mais pourtant sen-

sibles, qui sont les embouchures de ces artères très petites '. »

Dans les cas d'oblitération complète d'une ou des deux artères coro-

naires, la suppléance circulatoire peut sans doute se faire par les deux

grands cercles anastomotiques qui entourent le cœur, et aussi par cer-

taines anastomoses des artères cardiaques avec les artères bronchiques

droites. Mais s'il est vrai, comme le pense Cohnheim, que les tirtères

coronaires présentent le type des artères dites terminales (et cela con-

trairement à l'opinion de Sappey et de Legg), l'existence des artères

supplémentaires peut jouer quelquefois, lorsqu'elles n'ont pas eu le temps

de s'altérer, un rôle important sous le rapport des suppléances circula-

toires, lorsque le tronc des grosses artères cardiaques est oblitéré.

' Vieussens. Traité nouveau de la structure et des causes du mouvement naturel <lu

coeur {Toulouse, 1715).
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J'appelle toute votre attention sur ces faits anatomiques très impor-

tants, car ils me serviront encore lorsque j'entreprendrai la réfutation

des théories erronées, émises sur la nature de l'angine de poitrine.

Je vous ai dit que le cœur est habituellement hijpertrophié et dilaté.

Or, une question se présente : la dilatation précède-l-elle l'hypertrophie,

ou est-ce l'hypertrophie qui précède la dilatation ? — Le plus souvent,

c'est la seconde éventualité qui se produit, surtout dans les cas d'arté-

rio-sclérose généralisée; et si le cœur s'hypertrophie, c'est parce qu'il

lutte d'abord contre les obstacles circulatoires de la périphérie dus à la

sclérose des petites artères ; il ne se dilate ensuite qu'à une période plus

avancée, lorsque la lésion des artères coronaires porte atteinte à sa nutri-

tion. Je sais qu'en cela, je ne suis pas d'accord avec tous les auteurs,

mais je vous dis ce que la clinique m'a toujours appris. — D'autres fois,

au contraire, la dilatation précède l'hypertrophie ; c'est lorsque les lésions

artérielles ont frappé de bonne heure le muscle cardiaque.

L'explication que je vous donne vous rend compte de l'apparente con-

tradiction d'une hypertrophie du myocarde coexistant avec le processus

scléreux, lequel est cependant d'essence atrophiante. Car, dans tous les

cas d'artério-sclérose cardio-rénale, vous savez que la même maladie

produit à la fois Vatrophie des reins et Yhypevtropliie du cœur. Pour-

quoi donc, pour le même processus anatomique, l'atrophie sur un vis-

cère et l'hypertrophie sur un autre ? En voici la raison :

Si le cœur augmente toujours de volume, c'est parce qu'il est un

organe musculaire et qu'il trouve dans sa constitution anatomique les

éléments d'une compensation suffisante, ce qui ne peut pas être pour

le rein. Mais, je vous répète que cette compensation est le plus sou-

vent antérieure à ses lésions scléreuses. Weber a donc eu raison de

dire, dans sa thèse, que l'hypothèse d'un stade hypertrophique précédant

le stade scléro-atrophique est à la fois Ipgique et vraisemblable. Je ne

partage pas absolument, comme vous le voyez, l'opinion de Debove et

Letulle admettant que l'hyperplasie conjonctive, par suite de la gêne

apportée à l'action des fibres musculaires, est la principale cause de l'hy-

pertrophie du cœur '. En un mot, le myocarde, avant de lutter contre

cet « obstacle intrapariétal » du cœur, a déjà subi une hypertrophie

plus ou moins considérable, parce qu'il a eu à lutter contre des obstacles

périphériques constitués par l'artério-sclérose généralisée.

Néanmoins, je ne révoque pas en doute cette hypertrophie cardiaque

' Debove et Letulle. Recherches anatomiques cl cliniques sur l'hyperlrophie cardiaque

de la néphrite interstitielle {Arch. de med., 1880).
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d'origine intrapariétale, et je l'assimile même à l'hypertrophie de la

couche moyenne du système artériel, lésion que Johnson avait eu tort

d'attribuer ù l'artérite elle-même, et qui est seulement la conséquence

des efforts de la tunique musculaire des artères obligée de lutter contre

les obstacles créés par l'endartérile oblitérante.

il

L'Histologie des foyers scléroux du muscle cardiaque doit terminer cette

étude anatomo-pathologique. Je vais vous l'exposer d'après mon obser-

vation personnelle, et aussi d'après les recherches que mon chef de cli-

nique Weber a consignées en partie dans sa remarquable thèse inaugurale '

.

Je vous rappelle d'abord que le myocarde se compose essentielle-

ment de fibres musculaires disposées en faisceaux, et d'un stroma con-

jonctivo-vasculaire. Vous connaissez la disposition normale des fibres

musculaires : longitudinales dans le voisinage du péricarde, transversales

dans l'épaisseur des parois, puis de nouveau longitudinales ou verticales

à mesure qu'on se rapproche de l'endocarde. — Les faisceaux musculaires

qui constituent le myocarde sont isolés les uns des autres par un tissu

cellulaire très lâche en général et peu abondant, au point d'être distingué

avec peine sur les coupes, et dans lequel cheminent les fines artérioles

et les capillaires. Sur une coupe de la paroi faite perpendiculairement à

l'axe du cœur, on rencontre donc de dehors en dedans : le péricarde, les

fibres longitudinales coupées transversalement, puis les fibres transver-

sales vues suivant leur longueur, et enfin, à mesure qu'on se rapproche

de l'endocarde, des sections de fibres d'abord obliques, puis nettement

transversales comme les premières. Mais il faut être favorisé un peu par

le hasard, pour obtenir une surface de section aussi schématique. Souvent,

la coupe est faite plus ou moins obhquement, et il devient alors presque

impossible de distinguer les rapports qu'affectent entre elles les différentes

parties qui se présentent sous le champ du microscope. Au contraire, cer-

taines parties du myocarde, les piliers par exemple, ont une structure

beaucoup plus simple. Ici, les fibres musculaires ont une direction unique

parallèle au grand axe du pilier, et une coupe de celui-ci montrera sur

toute sa surface des fibres musculaires sectionnées dans le même sens.

Si j'insiste sur cette différence d'aspect des préparations histologiques

faites dans l'épaisseur des parois du cœur et des piliers, c'est qu'on nous

* Weber. Contribution ;i l'étude anatomo-pathologique Je l'artério-sclérose du cœur

(sclérose du myocarde). Thèse de Paris, 1887.
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a reproché de n'avoir pas fait de coupes des parois du cœur, quand nous

avons démontré certaines relations topographiques de la sclérose avec les

lésions arlériellees. Or, c'est précisément en raison de la simpHcité de

structure des piliers, qu'il nous a été possihje d'affirmer l'exactitude des

faits que les travaux de H. Martin avaient fait pressentir en établis-

sant d'une façon irréfutable le groupe des scléroses dystrophiques. Dans

les piliers, en effet, les artérioles et les fibres cardiaques affectent

entre elles un parallélisme constant, et il ne sera pas difficile, par consé-

quent, lorsqu'ils sont envahis par la sclérose, de voir si cette lésion est

en rapport de conliguité avec les parois des artérioles, ou si au con-

traire elle se développe loin des vaisseaux. Dans la paroi des ventricules,

cet aspect réguher disparait plus ou moins facilement, en raison de la

direction variable que prennent les fibres musculaires et les artérioles

qui les accompagnent. Aussi, la lésion scléreuse n'offre-t-elle bien

souvent alors aucune disposition régulière par rapport aux vaisseaux.
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Fii;. 18. — Paroi ventriculaire gauche.

a. a' a", artérioles plus ou moins réirécies: b, artériole plus \oIuniincuse, à lumière fort rélrécie et à enveloppe
conjonctive assez large, mais non enflammée ; c. couronne de fibres cardiaques affectant même disposition

qu'en c' et c", sans altération; rf, partie centrale du foyer scléreui renfermant de nombreux débris muscu-
laires et des amas de granulations pigmeiitaires

; /, zone inflammatoire dans le voisinage même de la cou-
ronne des fibres cardiaques intactes. '

Cependant, il est encore possible de voir (fig. 18), dans les parois car-

diaques elles-mêmes, la disposition des fibres musculaires normales qui

entourent comme d'une couronne ininterrompue les artérioles oblitérées

par l'endartérite. Cette figure vous montre encore : l°la disposition ^a?v/-

artérielle des granulations pigmentaires et des débris musculaires, clé-
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menls qu'on n'observe pas dans le péri-artère; 2° le rôle irritant

qu'evercent les éléments nécrobiosés sur les fibres cardiaques voisines.

Examinons maintenant la coupe transversale d'un pilier de la mitrale

atteint de sclérose parfaite, c'est-à-dire de sclérose arrivée à son com-
jilet développement. Je suppose la coupe coloriée au picro-carmin et

montée dans la glycérine. Trois choses frappent aussitôt le regard :

Fig. 19. — Coupe faite à la base d'un trabécule sclérosé du cœur, pris dans le voisinage
de la paroi veniriculaire.

41 a a, énorme plaque de tiïsu sclér^ul intra-mîocardiquc ; 6 6. artériolcs atteintes d'endartérile plus ou moins

accusée; ce. îiots de fibres musculaires sectionnées tr;^nsvel^alement et enveloppant les artérioles. Entre ces

îlots musculaires el i'arlériole, tissu scléreux développé à la faveur de l'cndopériartéi ite ; rf, artériole isolée

au sein du tissu scléreui. Les fibres musculaires ont entièrement disparu tians le voisinage (endopériarté-

rite) ; f, fibres musculaires coupées longitudiualenient et faisant partie de la p;iroi ventrieulaire; g g g, zones

inflammatoires voisines des fibres musculaires; noyaux embryonnaires beaucoup plus abondants que dans les

parties centrales du foyer scléreux; î, coupe d'une veinule (?); /, coupe de lymphatique dilaté.

r De grandes nappes d'un rose tendre ; c'est la sclérose
;

2° Disséminés au milieu de «es champs de sclérose, des groupes ou

îlots plus ou moins grands de ûbres musculaires coupées transversale-

ment, tranchant sur le reste de la préparation par leur couleur plus

foncée
;

3° Enfin, au centre de ces îlots musculaires, la section d'une arté-

riole dont la tunique interne a bourgeonné <à l'intérieur du calibre vas-

culaire, et a rétréci, quelquefois oblitéré le vaisseau.
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Cet aspect des coupes des piliers caractérise la sclérose dystropliique.

11 est évident que si la lésion se développe loin des parois artérielles, on

ne peut guère expliquer son développement autrement que par un

défaut d'irrigation dû à un trouble nutritif.

La figure ci-contre (fig. 19, p. 172) est destinée à vous montrer, à

côté de la sclérose dystropliique prédominante (ou sclérose para-SiVlé-

rielle due à l'endartérile), dautres lésions beaucoup moins accusées et

développées dans le voisinage des vaisseaux par suite de la propagation

inflammatoire de Tendartère à la tunique externe (sclérose péri-arlé-

rielle due à l'endopériartérite).

En tous cas, il est impossible d'admettre toujours qu'il s'agit d'une

altération scléreuse de nature inflammatoire par voie de propagation des

artérioles au myocarde. Et, si la lésion artérielle, l'endartérite oblitérante

est constante dans la sclérose, il faut bien convenir qu'elle devra jouer

un rôle dans sa production. Or, c'est là un fait d'observation : il n'y a

pas de sclérose un peu intense sans endartérite concomitante.

D'ailleurs, cette disposition topographique n'est pas propre aux piliers

de la raitrale. 11 n'est pas rare, malgré les difficultés que présentent les

examens des coupes de la paroi, de retrouver là aussi une disposition

semblable. Vous pourrez vous en convaincre en étudiant la figure sui-

vante (fig. 20) que je place sous vos yeux. Elle prouve que la sclérose

dystrophique ou para-artérielle se rencontre aussi bien dans les parois

ventriculaires que dans les piliers valvulaires ; elle démontre , une

fois de plus, que l'îlot de fibres cardiaques enveloppant l'artériole forme

une sorte de véritable manchon qui se poursuit sur toute la longueur du

vaisseau. La disposition dystrophique se reconnaît donc aussi bien sur

des coupes transversales que sur des coupes longitudinales, dans les

piliers comme dans les parois du cœur.

Si maintenant vous vous armez d'un grossissement un peu fort, vous

pourrez reconnaître sur ces mêmes préparations les détails suivants :

Les nappes scléreuses qui enveloppent plus ou moins complètement

les îlots musculaires sont constituées par une foule de petits blocs don-

nant à ces nappes un aspect vaguement lobule. Çà et là, on reconnaît les

vestiges de quelques rares fibres musculaires, la section des capillaires

dilatés, des granulations pigraentaires d'autant plus rares que la sclérose

est plus avancée, enfin quelques cellules conjonctives.

Dans les stades les plus avancés, on peut encore y trouver la trace de

quelque artériole entièrement oblitérée dont les parois sont comprimées

par le tissu scléreux qui l'entoure, l'îlot musculaire qui l'enveloppait



174 .NEUVIKME LEÇON

ayant depuis longtemps disparu faute de liquide nourricier. L'aspect de

la sclérose rappelle alors celui du tissu élastique.

Quant aux fibres musculaires, elles présentent de nombreuses altéra-

tions parmi lesquelles il faut signaler Yatrophie simple, et avec NicoUe ',

la transformation vésiciilaire (mieux appelée vacuolaire), et Yétat fen-

dillé.

'/ ^ -

Fig. 20. — Paroi ventriciilaire gauche dans le voisinage de la cloison.

a, coupe obliqvie d'une artériole: a', lumière de cette artoriolc; a", tunique musculaire; b, capillaire \isible à

travers la couche de fibres musculaires; c, îlot périartériel de fibres cardiaques absolument saines avec leur

striation nettement conservée; d,d,d, champ de sclérose dystroptiique renfermant des fibres de tissu con-

jonctif (/), des noyaux embryonnaires (e), plus nombreux dans le voisinage des fibres cardiaques; des gra-

nulations pigmentaires jaunâtres {g), des débris de noyaux et de fibres cardiaques (A) ; i, ilôt musculaire

voisin, entouré d'une zone de réaction inflammatoire (?». m).

i° Les fibres des îlots musculaires intra-scléreux ne sont pas toutes éga-

lement atteintes d'atrophie; celle-ci n'existe en réalité que dans le voi-

sinage du tissu scléreux, c'est-à-dire à la périphérie de l'îlot, les fibres

voisines de l'artériole centrale ayant presque toujours conservé leur

volume, sauf dans les cas de périartérite concomitante.

2° A côté de l'atrophie, on voit souvent, dans les mêmes régions, c'est-à-

dire à la périphérie des îlots musculaires intra-scléreux, des fibres car-

M. NicoLLE. Les grandes scléroses cardiaques [Thèse de Paris, 1890).
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diaques qui, paraissant comme évidées à leur centre, ont subi l'altération

vacuolaire. La tibre ressemble à un anneau, ou bien elle n'est plus

représentée que par un segment plus ou moins volumineux.

La cellule musculaire paraît hypertrophiée, et le noyau a augmenté

de volume, k un degré plus avancé, la cellule musculaire se dissocie, elle

n'est plus reliée à sa voisine par le ciment d'Eberth qui a souvent dis-

paru. Pour Nicolle, cette altération vacuolaire, qui peut également se

rencontrer dans les lésions les plus diverses du myocarde, et qui est

propre surtout aux phases peu avancées de la sclérose, ne paraît pas

être autre chose que l'œdème de la fibre cardiaque.

3° h' état fendillé constitue la première phase de l'altération vacuolaire.

Il a été décrit par Brault et Cornil dans les cœurs d'athéromateux, sous

la désignation « d'exagération de la striation longitudinale », et celte appa-

rence est surtout manifeste quand on examine la fibre suivant sa lon-

gueur.

4° 11 existe encore d'autres altérations de la fibre musculaire : la dégéné-

rescence çiranulo-piginentairc , la dégénérescence ami/loïde décrite par

LetuUe, la segmentation musculaire, enfin la transformation vitreuse.

De toutes ces altérations, la dernière est la plus importante et la plus

constante. M. Weber me l'a montrée dans un grand nombre de prépara-

tions anatomiques, et je ne saurais mieux faire que de reproduire à ce

sujet son excellente description :

« L'altération vitreuse des fibres musculaires consiste dans' tine trans-

formation spéciale de ces fibres qui perdent leur striation et prennent

l'aspect hyalin. La substance vitreuse se laisse colorer assez facilement

par le carmin. Le nombre des faisceaux atteints est toujours limité.

Ainsi, sur nos coupes, nous n'avons jamais rencontré de larges surfaces

occupées par cette altération. Ordinairement, les fibres hyalines sont dissé-

minées au hasard et de préférence dans les parties occupées par l'atrophie ;

ou bien, ce qui n'est pas rare, elles sont groupées en foyers irréguliers.

Les fibres qui entrent dans leur composition se distinguent des fibres

normales par leur contour plus arrondi, leur volume tantôt supérieur,

tantôt inférieur, leur réfringence spéciale, et leur coloration due au car-

min. Elles sont souvent fendillées sur leurs bords. A un fort grossissement,

les plus volumineuses présentent dans leur partie centrale une petite

masse jaunâtre nettement granuleuse et foncée. Dans les intervalles

qui les séparent, on rencontre peu d'éléments fibreux, mais au contraire

une grande quantité d'éléments cellulaires... La cause immédiate de

cette transformation vitreuse est difficile à élucider. Cependant l'examen

attentif de certains foyers nous permet d'émettre une hypothèse à ce

sujet. Ainsi, sur le pourtour du foyer, on remarque les traces d'un
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foyer inflammatoire (cellules embryonnaires, corps granuleux,.leucocytes,

globules rouges), beaucoup plus accentué qu'à la partie centrale. Dans le

voisinage et en dehors de celte zone inflammatoire, un certain nombre
de capillaires ont leur paroi épaissie par le gonflement bien apparent

de leurs cellules endothéliales. C'est principalement là que les leucocytes

abondent. Il est donc assez vraisemblable d'admettre qu'à la suite de

l'oblitération d'une fine artériole, il s'est produit en cet endroit une sorte

d'infarctus suivi d'un travail inflammatoire. Et, comme il arrive dans le

voisinage des abcès et des tumeurs des muscles ou du phlegmon chro-

nique, le tissu musculaire a été envahi en ce point par la dégénérescence

vitreuse. ISous serions donc volontiers porté à croire que ce procédé de

destruction du myocarde est le procédé habituel de la sclérose dystro-

phique du cœur. »

Quant à la dér/éncrescence granulo-graisseuse qu'un grand nombre
d'auteurs regardent comme toujours consécutive à l'altération des coro-

naires, je ne vous en parle pas, parce qu'elle n'existe pas dans la sclérose

du myocarde. Elle ne s'observe qu'après l'oblitération brusque et rapide

des artères cardiaques. Du reste, rappelez-vous qu'à un faible degré, cette

dégénérescence granuleuse du myocarde est pour ainsi dire physiologique.

La figure suivante (p. 177) vous représente la coupe d'un ilôt mus-
culaire de sclérose dyslrophique avec deux centres vasculaires : le pre-

mier formé par une artériole presque oblitérée (endartérite) ; le second

par une veine atteinte de légère périphlébite. Les fibres musculaires qui

entourent la veine sont normales; celles qui entourent immédiatement l'ar-

tériole sont normales également, et l'altération vacuolaire dont je vous ai

parlé, il y a un instant, n'apparaît que vers la périphérie du manchon vas-

culaire circumarléricl. Comme les lésions scléreuses, les altérations de la

fibre musculaire (fragmentation des fibres cardiaques, état vacuolaire, etc.)

se produisent loin de l'artériole obUtérée. Cela vous prouve qu'il s'agit

d'un trouble nutritif ischémique causant une véritable nécrobiose de la

fibre musculaire. Aussi, dans les scléroses adultes, on retrouve dans

les mêmes régions occupées par les fibres musculaires des lésions irri-

tatives produites elles-mêmes par ces mêmes débris musculaires jouant

le rôle de corps étrangers. Vous pouvez vous en convaincre en exami-

nant les figures 18, 19 et 20, oîi vous verrez (aux lettres d, y, e) des

amas de noyaux embryonnaires à la périphérie des faisceaux contrac-

tiles. C'est la seule trace du travail inflammatoire apparaissant dans le

cours de la sclérose dyslrophique; il lui succède, au heu de la précéder

et de la produire, comme le croient à tort la plupart des anatomo-patho-

logistes.
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Les lésions vasculaires que vous observez dans le myocarde ne sont pas

les seules, et il faut les rechercher dans les autres vaisseaux. Or, comme

je vous Tai déjà dit, il n'existe pas de parallélisme obligé entre les lésions

des artérioles intracardiaques et celles des grosses artères, de l'aorte,

par exemple. Le plus souvent, sans doute, ces dernières sont associées à

la sclérose cardiaque, mais avec des lésions sclércuses très avancées du

myocarde, on peut constater des lésions athéromateuses à peine mar-
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Fig. 21. — Coupe d'un ilôt de sclérose dystrophique avec altération vacuolaire des fibres

musculaires, et périphlébite.

o, veine centrale dont ia paroi est un peu épaissie (périphlébite) ; c. fibres musculaires entourant la veine

centrale; d, rf, sclérose environnante; J7i. veinule située eu pleine sclérose; f, artériole enveloppée de fibres

musculaires moins nombreuses et plus altérées; b, fibres musculaires comme évidées ayant subi l'altération

vacuolaire.

quées dans l'aorte et les gros vaisseaux, et réciproquement. De même,
l'athérome des grosses branches coronaires est parfaitement compatible

avec l'intégrité de ses plus fines ramifications dans l'intérieur du muscle.

Cette particularité importante vous démontre, une fois de plus, que l'ar-

tério-sclérose a pour siège fréquent le système des petites artérioles, et

qu'il ne vous suffit pas de constater à un examen trop rapide l'intégrité

des grosses artères cardiaques pour conclure à l'intégrité du myo-

carde, de même que vous ne devez pas croire forcément à la lésion de

ce dernier en présence d'un athérome considérable des branches coro-

naires. Vous en avez eu dernièrement un exemple frappant sous les yeux.

HENRI IILXIIARD. — U.ILADIES DU CŒL'R. 12
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Un homme présentant des lésions athéromateuses considérables, à ce

point qu'il paraissait atteint d'une ectasie artérielle généralisée, meurt

dans le service. A l'aulopsie, on trouve toutes les artères converties en

tubes rigides, durs et presque osseux; les artères coronaires étaient

extrêmement dilatées et d'une dureté cartilagineuse, et cependant les

fines artérioles inlra-myocardiques étaient à peine altérées, la sclérose

des plus discrètes, et le cœur seulement atrophié.

Je finis cette description par l'état- des veines, des capillaires, des

lymphaliques, et des ?ierfs.

Le plus souvent, les grosses veines ne présentent aucune altération; par-

fois cependant, elle sont enveloppées de tissu conjonctif à l'état de pro-

lifération, et leur tunique externe est atteinte d'une légère inflammation.

Mais jamais, on ne constate d'endophlébite, et l'on voit ainsi des vei-

nules assez nombreuses, absolument saines parcourir les tissus sclérosés.

Je me suis demandé souvent si dans l'arlério-sclérose du cœur, il n'y aurait

pas aussi une cirrhose cardiaque d'origine veineuse que l'on observe

parfois dans les affections des orifices mitral et tricuspide. Je l'ai à peine

constatée, et jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'elle est très rare, au

moins dans la maladie que j'étudie.

Les capillaires offrent dans les parties sclérosées des dilatations assez

considérables qui peuvent donner parfois par leur réunion une appa-

rence aréolaire. Ces dilatations, comme celles des veinules qui sont le

résultat de la stase, se montrent surtout au début du processus scléreux,

et elles ont peut-être pour résultat de suppléer à l'insuffisance de l'irri-

gation sanguine (Weber).

Letulle attribue un rôle très important, non seulement à la stase

veineuse et capillaire consécutive à l'anémie artérielle, mais aussi et sur-

tout à la stase lymphatique. Celle-ci sprait, au même litre que la stase

sanguine, le point de départ d'une sorte d'irritation interstitielle devant

contribuer pour sa part à accélérer les troubles nutritifs. « La lymphe

slationnaire se surcharge de déchets qui ne peuvent plus être aussi bien

chassés par les mouvements artériels et par les contractions musculaires

trop défectueuses: elle devient toxique, elle muscle, de plus en plus mal

nourri, devient, à son tour, pour lui-même la source d'intoxications pro-

gressives'. » 11 en résulterait donc pour le myocarde, une double cause

de déchéance organique par suite de l'anoxhémie et de l'accumulation

de produits toxiques. Ce n'est là malheureusement qu'une théorie non

confirmée par les faits, et les préparations de Weber n'ont pas permis

' Letclle (.'?oc. méd. des hop. 1887).

i
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de constater au niveau des confluents des capillaires lymphatiques,

l'accumulation de noyaux embryonnaires qui deviendrait ainsi l'origine

des lésions irritatives des cellules musculaires.

Les lymphatiques sont simplement dilatés et les fdets nerveux ont

toujours paru exempts d'altération.

h'artt'rio-sclérose valvidaire doit nous arrêter un instant. — Jusqu'ici,

je ne vous ai parlé que de l'artério-sclérose exerçant son action sur

le myocarde ; mais elle peut aussi avoir son retentissement sur l'ap-

pareil valvulaire qu'elle atteint sous forme de dégénérescence scléro-

athéromateuse.

Ce fait a une grande importance, et c'est ainsi qu'à côté des cardiopa-

thies artérielles à type myocardicjue, nous devons décrire les cardiopa-

thies artérielles à type valvulaire^ celles-ci bien différentes des cardio-

pathies endocardiques d'origine rhumatismale. Je vous l'ai démontré au

moyen de l'anatomie pathologique; j'espère vous le confirmer par la

clinique.

Mais ici, se présente une grosse difficulté que je ne puis mécon-

naître : les valvules du cœur sont très pauvres en vaisseaux, et on a

même nié leur existence, malgré l'opinion contraire de Luschka. La plu-

part des anatomistes (Kôlliker, Cruveilhier, Henle, Sappey, Frey, Rind-

fleich) ont bien trouvé quelques vaisseaux au bord adhérent de valvules

auriculo-ventriculaires, mais ils n'en ont jamais rencontré dans les val-

vules semilunaires aortiqucs ou pulmonaires. Ludwig Langer', dans deux

travaux importants, a même complètement nié la vascularité des val-

vules du cœur humain, tout le monde admet qu'il n'y pas de vaisseaux

dans l'endocarde et que ceux-ci existent seulement dans la couche con-

jonctive qui le sépare du myocarde. Cependant, dans ces derniers temps,

DarierS après avoir prouvé à nouveau que, chez l'homme,, les valvules

sigmoïdes ne renferment jamais de vaisseaux à l'état normal, a démontré

l'existence d'un réseau vasculaire sur la valve aortique de la mitrale dans

sa portion musculeuse qui comprend la sixième partie de la hauteur de la

valvule ; ce réseau vasculaire serait alimenté par un ou deux ramuscules

artériels naissant de la coronaire gauche à proximité de son origine et le

plus souvent encore de la branche de bifurcation de celte artère qui,

contournant l'oreillette droite, contribue à former le cercle artériel hori-

zontal du cœur. Il affirme avec Langer, qu'à l'état normal, on ne voit

' Lancer. Ueberdie Blulgefilsseder Uerzklappen des Menschen. .S'(/J!(njs6er, der K. Aka-
demie der Wissenschaflen 1880. Ueber die Blutegfâsse in den Uerzklappen bei Endocar-
dilis valvularis (\]'irch. Arch., 1887). — ' Uarieb. Les vaisseaux des valvules du cœur
chez l'homme à l'èlat normal et à l'elat pathologique (Arcli. de physiologie, 1888).
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jamais de vaisseaux remontant par les cordages tendineux des muscles

papillaires jusqu'aux valvules auriculo-ventricuiaires. Les vaisseaux de

ces derniers muscles dépassent à peine la portion charnue. Mais, à

l'état pathologique, toutes les valvules du cœur peuvent acquérir une

vascularisation propre, absolument comme la cornée, qui, dépourvue

de vaisseaux à l'étal normal, présente de nombreux éléments vasculaires

de néoformation à l'état pathologique.

En tout cas, rendarlérile oblitérante peut encore se retrouver sur les

vaisseau.x des valvules, et j'ai remarqué que la grande valve milrale, pré-

cisément celle qui est pourvue normalement de vaisseaux dans sa por-

tion musculeuse, est altérée avec plus de fréquence et d'intensité que sa

congénère dans l'athérome artériel. D'un autre côté. II. Martin a publié

l'observation intéressante d'un artério-scléreux, chez lequel les vaisseaux

nourriciers de la valvule mitrale en élat de dégénérescence alliéro-cal-

caire très avancée , dans leur parcours à travers l'anneau fibreux

qu'ils traversent tout autour de l'orifice auriculo-ventriculaire pour se

rendre à cette valvule, présentaient une endartérite tellement avancée

que leur lumière en était en grande partie oblitérée '. Le muscle cardiaque

présentait une endartérite de même nature avec les lésions consécutives

de sclérose dystrophique.

Pour terminer ce qui a trait à la sclérose dystrophique, il me resterait

à vous montrer les différents aspects que prend la sclérose dans ses

phases moins avancées et à la suivre avec vous depuis son début jusqu'à

son entier développement. 11 vous suffira, je pense, d'examiner diffé-

rentes préparations pour vous convaincre de la marche du processus.

Les artérioles sont tout d'abord lésées. Leur tunique interne bourgeonne

et finit par amener l'oblitération complète du vaisseau. A mesure que

cette oblitération s'achève, les fibres cardiaques de ce territoire vascu-

laire, mais tout d'abord celles qui sont le plus éloignées, perdent leur

vitaUté, faute de l'aliment nécessaire. Elles dégénèrent et se mortifient
;

les granulalions remplissent leur intérieur en amenant leur fragmenta-

tion, et c'est alors que la trame conjonctive commence à proliférer. L'in-

flammation réparatrice s'installe, et c'est ainsi que peu à peu le tissu mus-

culaire se trouve remplacé par un tissu scléreux d'abord mou, puis de

plus en plus fibreux. Les différentes phases de la transformation sclé-

reuse peuvent s'observer sur une seule et môme préparation.

Tels sont les caractères distinctifs de la sclérose dystrophique et para-

vasculaire. Cette variété de sclérose est de beaucoup la plus fréquente.

Elle appartient en propre aux cœurs artério-scléreux.

' II. Martin (Rev. de méd., 1886).
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Mais à côté d'elle, il ne faut pas oublier une autre variété anatoraique,

la sclérose peW-vasculaire. Bien qu'elle joue un rôle beaucoup moins

important dans l'artério-sclcrose du cœur, elle se rencontre également

associée à la sclérose dystrophique Elle donne lieu à la sclérose

mixtf.

D'autre part, cette sclérose péri-vasculaire ou péri-artérielle est quel-

quefois, quoique rarement d'après mes observations, constatée isolément.

Elle appartient alors à des scléroses spéciales dont je n'ai pas à vous

entretenir et qui ne relèvent pas de l'artério-sclérose.

Quoi qu'il en soit, quand on la rencontre, elle n'est jamais bien accu-

sée, à tel point que bien souvent on pourrait élever des doutes sur la

réalité de son existence. C'est ainsi que dans certaines hypertrophies

concentriques et générales du ventricule gauche, elle se présente au mi-

croscope avec des caractères faciles à résumer :

La tunique externe des artérioles semble épaissie et envoie entre

les faisceaux musculaires du myocarde des prolongements de tissu

conjonctif dont le volume est au-dessus de la normale. Toutefois, sur

certaines préparations d'artério-sclérose vraie du cœur, cet épaissis-

sement de la tunique externe est quelquefois très marqué, et la transfor-

mation fibreuse semble très nette. Mais alors, il s'agit le plus souvent

d'artérioles d'un certain calibre dans lesquelles l'inflammation a pro-

gressé rapidement et envahi presque simultanément la tunique interne

et la tunique externe. Du reste, il est difficile d'admettre que l'endar-

térite évolue sans inflammation concomitante du périartère.

En résumé, les faits de lésions coronariennes plus ou moins intenses

co'incidant parfois avec l'intégrité du myocarde, n'infirment pas cette

loi générale : La sclérose cardiaque est, dans la plupart des cas, cTori-

f/ine vasculaire. Cette loi n'est pas en défaut, soit que la sclérose appa-

raisse sous forme de vastes îlots ou de larges plaques, ou qu'elle prenne

l'aspect de travées ou de bandes, ou encore qu'elle semble succéder à

de véritables infarctus. Ces diverses apparences ne constituent pas

autant de variétés de la sclérose du myocarde, et c'est surtout au mode

pathogénique qu'il faut s'adresser pour établir une classification sérieuse.

Or, voici les trois formes de scléroses cardiaques que nous pouvons

admettre :

i" Sclérose dystrophique. — Consécutive à l'endartérite oblitérante

progressive des vaisseaux coronaires, elle diffère essentiellement de la

myocardite scléreuse hypertrophique décrite par Rigal et Juhel-Renoy,

Debove et Letulle. Loin d'avoir son point de départ dans le voisinage

immédiat de l'artère malade, par suite d'une périartérite, elle débute,
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dans chaque lerriloire vasculaire, le plus loin possible de l'artère, et le

processus marche ensuite de la périphérie au centre, de telle sorte que

les fibres musculaires les plus rapprochées du vaisseau oblitéré sont les

dernières atteintes. La lésion (endartérite oblitérante) retentit donc au

loin et à l'extrémité du territoire vasculaire ; le processus de dégéné-

rescence est la conséquence d'une insuffisance sanguine et non d'une

inflammation du périartère propagée au tissu conjonctif voisin. Il ne

s'agit donc pas ici d'une phlegmasie, mais d'une dégénéralion du myo-

carde, et le terme de myocardite doit être remplacé par ceux d'artério-

sclérose du cœur, de cardio-sclérose ou de cardiopathie artérielle.

2" Sclérose inflammatoire. — Décrite par les auteurs sous le nom de

« myocardite scléreuse ou interstitielle », elle est une conséquence

directe de la périarlérite. Ici, les lésions se propagent le long des vais-

seaux malades, elles sont toujours inflammatoires, et progressent en

marchant du centre à la périphérie, du périartère au myocarde. Mais,

souvent aussi, la périartérite peut aboutir directement à la sclérose

dystrophique. Car l'inflammation de la membrane adventice ayant pour

conséquence la compression des vasa-vasorum que cette tunique ren-

ferme, il en résulte un trouble de nutrition de la membrane interne,

d'oii la production consécutive d'une endartérite, avec sa conséquence

inévitable, la sclérose dystrophique. Voilà ce qui exphque l'extrême

fréquence, et je dirais même la constance de celle-ci.

3" Sclérose dystrophique et inflammatoire [sclérose mixte). — Dans

une certaine catégorie de faits, on trouve les deux variétés précédentes

réunies sur la môme coupe. Cette forme mixte est consécutive à l'endo-

périartérite, elle est à la fois d'origine périartérielle et para-artérielle,

de nature inflammatoire et de nature dystrophique '.

Vous voyez que, d'après la lésion vasculaire, suivant qu'il s'agit

d'endartérite, de p6riartérite, ou encore d'endopériartérile, la sclé-

rose du myocarde peut être d'une nature et d'un aspect différents. La

Sclérose consécutive à l'endartérite oblitérante est la plus fréquente, la

plus importante, elle acquiert des dimensions plus considérables que

la sclérose inflammatoire due à la périartérite. La première (sclérose

ischémiquc, dijstrophique et ;ortra-artérielle) a une marche centripète

par rapport à l'artère, et se présente sous l'aspect d'îlots ou blocs consi-

dérables et irréguliers de tissu scléreux éloignés de l'artère ; la seconde

'Voir encore pour ces trois espèces anatomiques de scléroses cardiaques (scléroses dys-

trophique^ inflammatoire et mixle), les deux planches placées à la fin de cette leçon.
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(sclérose inflammatoire et /^e;7-artérielle) a une marche centrifuge, et se

présente sous la forme de bandes ou de travées étroites de tissu conjonc-

tif avoisinant et suivant les vaisseaux malades.

Ces divers modes pathogéniques obéissent sans doute à la notion

étiologique ; et si, pour divers auteurs, la myocardite scléreuse rhumatis-

male évolue en foyers séparés les uns des autres, si celle des syphili-

tiques est diffuse et disséminée, si celle des alcooliques présente encore

les mêmes caractères, j'en trouve la cause dans le processus artériel lui-

même, qui doit être celui de l'endartérite oblitérante.

Dans son étude sur « les hypertrophies cardiaques secondaires »,

LetuUe ' dont quelques observations ont dû certainement porter sur des

cas de cardiopathies artérielles, inconnues alors, dit que la dissémina-

tion irrégulière de l'hypernutrition du myocarde a lieu « suivant une loi

qui lui échappe », et il décrit des scléroses périfascicukiires (autour des

faisceaux musculaires) et des scléroses périvasculaires. Cette loi est

connue maintenant depuis nos recherches : elle est celle des scléroses

dystrophiques, et cette dissémination n'a de l'irrégularité que l'apparence,

puisque les lésions sont commandées et dominées par l'altération vascu-

laire.

L'observation suivante- vous donnera une idée, aussi complète que

possible, des lésions de l'artério sclérose du cœur.

Ici, la lésion du myocarde est caractérisée par une transformation

fibreuse du muscle cardiaque. Cette lésion est manifestement la con-

séquence de l'endartérite des coronaires, et son évolution s'est faite par

le procédé de l'ischémie cardiaque. Nous en avons la démonstration

macroscopique, puisque nous avons vu la transformation fibreuse

n'atteindre que la partie interne de la paroi ventriculaire. De plus, l'étude

histologique de la lésion nous la montre évoluant progressivement des

points les plus éloignés de chaque territoire vasculaire vers l'artère elle-

même, comme point central et dernière étape de la marche du pro-

cessus.

Observation I. — R... (Jean-Baptiste), charretier, âgé de soixante-quatre

ans, entre à l'hôpital Bichat, salle Andral, n° 9 (service de AÏ. Huchard),

le 23 septembre 1885.

Ses aatécédents héréditaires sont négatifs. En dehors d'une pleurésie

gauche à l'âge de quinze ans et de deux blennorrhagies, il a toujours joui

d'une bonne santé. Ni rhumatisme, ni syphilis, ni maladie infectieuse. Dès

' Letulle. Thèse inaug. Paris, 1879.

' H. HucuABD et Weber. Soc. méd. des hOp. {^loc. cil.), 24 juin 1887.
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lage de vingt-cinq ans, il s'est livré à de nombreux excès de boisson
;

aussi est-il sujet depuis plusieurs années à des accidents d'intoxication

alcoolique (pituites matinales, anorexie, cauchemars, troubles de la

sensibilité, tremblement). Depuis un an environ, il a de la gêne respiratoire

pendant son travail, principalement à la suite d'un effort quelconque
;

enfin depuis quelques mois, le malade éprouve en outre, à l'occasion de

ses accès d'oppression, de véritables douleurs dans la poitrine. L'intensité

croissante de ses accès douloureux le force à interrompre son travail et à

entrer à l'hôpital.

Dès son arrivée, l'examen attentif du malade permet de reconnaître que

les accès douloureux sur lesquels il attire tout d'abord l'attention sont de

véritables accès d'angine de poitrine. Le malade éprouve à ce moment
une angoisse inexprimable avec sensation d'un « poids énorme » au-devant

de la poitrine, et il localise nettement la douleur en arrière du sternum.

Pendant l'attaque qui dure un quart d'heure et se répète plusieurs fois

par jour, le cœur bat tumultueusement. L'accès laisse ordinairement un

peu de dyspnée qui ne tarde pas à disparaître. Le malade est d'une

pâleur excessive, et cette pâleur caractéristique des téguments est générale.

Les artères superficielles sont dures, sinueuses, animées de battements
;

les sous-clavières sont saillantes et surélevées. Le pouls est petit, dur,

concentré (80 par minute), avec quelques intermittences et irrégularités.

Le cœur est hypertrophié (pointe au 0" espace, matité précordiale) ; mais

plus étendue surtout dans le diamètre vertical ; malgré cette hypertrophie,

il n'est pas possible, par l'inspection seule, de localiser le lieu où bat la

pointe. A l'auscultation, les bruits du cœur sont sourds, sans bruit de

souffle ; au niveau de l'aorte, le premier bruit est rugueux, le second est

sec et franchement cangloreux.

Le foie paraît un peu volumineux et douloureux à la pression. Les

urines assez abondantes ne renferment ni sucre ni albumine.

Le malade est soumis au repos sans aucun traitement pendant un mois

environ.

Au bout de ce temps, l'observation des crises douloureuses confirme de

plus en plus le diagnostic d'artério-sclérose avec aortite et accès angineux

vrais. L'état du malade cependant s'est légèrement amélioré par le repos :

il se plaint moins de sa douleur sternale ; l'appétit est revenu.

Le 13 décembre, il a une crise douloureuse plus violente que jamais,

accompagnée de congestion de la face, de dyspnée et d'irradiations dou-

loureuses dans le bras gauche. On le soumet à l'iodure de potassium

(4 grammes par jour).

27 décembre. — Depuis quinze jours, il n'a eu qu'un très léger accès

angineux. On supprime l'iodure momentanément. Deux jours après, survient

un nouvel accès d'angor.

29 décembre. — Pâleur extrême, respiration anxieuse et rapide. Point

douloureux à l'insertion sterno-claviculaire du sterno-cléido-mastoïdien.

lodure de potassium (o grammes par jour), nitrite d'amyle ; injections de

morphine.

Malgré cette médication, le malade éprouve à plusieurs reprises des

accès angineux toujours légers. Son état général s'était un peu amélioré,

lorsque, le "1% janvier 1886, apparaissent des signes de congestion pulmo-
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naire (mouvement fébrile, râles à la base gauche). Les jours suivants,

l'oppression s'accroît et le malade se plaint de sourtrir beaucoup.

18 février. — Depuis quelque temps, la dyspnée est continue
;
par instants,

elle s'exagère. En même temps la pâleur du visage devient excessive et

attire vivement l'attention. Les signes de congestion pulmonaire sont beau-

coup plus accusés. On constate un léger épanchement pleural à droite. Les
urines sont un peu albumineuses.

A partir de ce jour, l'état du malade s'aggrave de plus en plus malgré le

traitement. Il prend peu à peu l'aspect d'un véritable cachectique. L'œdème
apparaît aux» membres inférieurs et s'accroît progressivement jusqu'à la

mort. Celle-ci survient le \i mars, avec tous les signes d'un affaiblissement

progressif du cœur. Les accès angineux avaient fini par disparaître complète-
ment, cédant la place à un ensemble de signes dont les principaux étaient

la dyspnée, l'anasarque, l'albuminurie et l'affaiblissement du myocarde.
Cet homme, dont l'affection avait débuté par des accidents exclusivement

cardiaques, succombait en définitive à une albuminurie croissante.

A l'autopsie, pratiquée le lendemain 13 mars, on constate les lésions

suivantes :

Ajjpareil pulmonaire. — Epanchement pleural considérable à droite.

Légère splénisation du lobe inférieur droit. Hyperhémie du poumon droit

tout entier et de la moitié inférieure gauche.

Foie. — Poids, 1,815 grammes ; crie sous le couteau. Cirrhose.

Reins. — Poids, 200 à 'illo grammes, lobules, durs : capsules adhérentes
;

sclérose manifeste et atrophie de la substance corticale ; hyperhémie de la

substance médullaire

Aorte. — Aortite intense : plaques athéromateuses, dures, calcaires. La
partie ascendante de la crosse très dilatée, mesure étalée 13 centimètres.

L'intensité des lésions athéromateuses diminue à mesure qu'on se rapproche
de l'aorte abdominale. Les orifices des artères qui en partent sont tous

épaissis et entourés par l'athérome. L'épreuve de l'eau révèle une légère

insuffisance des valvules aortiques. Celles-ci sont épaissies, mais peu défor-

mées : l'athérome a envahi les nids valvulaires.

Artères coronaires. — En face du point d'émergences de l'artère coronaire
gauche, on aperçoit sur la paroi interne de l'aorte altérée, au milieu des

bosselures et des rugosités de l'athérome, un petit orifice de forme ovale

dont le grand diamètre mesure exactement i millimètres. Ce rétrécissement

est dû à un épais bourrelet athéromateux, qui enveloppe l'artère à son

origine.

Quant à l'orifice de la coronaire droite, il a entièrement disparu sous

une plaque calcaire très adhérente à la paroi, et qui envoie dans l'intérieur

du vaisseau un prolongement de plusieurs millimètres de longueur et de

consistance calcaire. Il est impossible de trouver un passage même étroit de

l'artère dans l'aorte avec le stylet le plus effilé.

Le tronc d'origine de la coronaire droite et ses branches principales ont

des parois d'épaisseur inégale. Çà et là, elles présentent de petites taches
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jauiuUres correspondant à un épaississement de leurs parois. L'une des

branches ventriculaires du tronc auriculo-ventriculaire gauche (l^ranche

horizontale de la coronaire gauche) renferme un caillot sanguin de 2 centi-

mètres environ de longueur ; à ce niveau, la paroi de l'artère est manifeste-

ment épaissie et altérée.

Les branches de calibre moyen de la coronaire gauche paraissent nor-

males au premier abord ; toutefois, il est facile de s'assurer par un examen
attentif que leurs parois sont d'une minceur excessive ; de plus, on voit

ficilement, en examinant leur paroi interne, qu'un grand nombre des

iirifices correspondant à l'émergence des petites artères collatérales ont un
diamètre inférieur au calibre de l'artérioie elle-même, un pourtour jaunâtre

et un peu saillant.

luimédiatement en arrière de la plaque calcaire et du i^ruloagement

athéromateux qui oblitèrent complèlemeuL l'orifice de la coronaire droite,

on trouve le vaisseau lui-même très atrophié et ses parois réduites à une mem-
brane mince et transparente. Sur l'une de ses branches, on rencontre un
petit foyer athéromateux qui rétrécit son calibre.

Ce qui frappe le plus dans la dissection des vaisseaux coronaires, c'est :

1" le (lévsloppeinenl énorme de la coronaire gauche et de ses branehes,

comparé à celui de la coronaire droite par suite de l'oblitération et de

l'atrophie de cette dernière ; H," l'athérome, manifeste en plusieurs points de

leur trajet et principalement dans le voisinage des orifices des artérioles

collatérales.

Avant de poursuivre cette description, nous insistons sur ce développe-

ment énorme de l'artère coronaire gauche qui, suppléant ainsi à la circula-

tion imparfaite de la coronaire droite oblitérée, peut bien donner en grande

partie l'explication de la disparition des accès angineux chez ce malade

quelques mois avant sa mort. En tout cas, il apporte une première confir-

mation à l'hypothèse soutenue dernièrement par M. flucliard sui' le rôle consi-

dérable que doit exercer la circulation collatérale complémentaire dans les cas

d'obstruction de l'une des coronaires. On comprend très bien que, dans ces

faits, l'irrigation sanguine étant à peu près assurée, les phénomènes angineux

aient pu ne pas se produire avec un rétrécissement ou même avec une

oblitération complète de l'une des artères cardiaques.

Cœur. — Il est le siège d'une hypertrophie énorme, à laquelle le ventricule

gauche prend la plus grande part. Celui-ci, en ell'et, mesure 15 centimètres

du sillon auriculo-ventriculaire à la pointe du cœur. La circonférence maxima
du cœur est de 38 centimètres. Quant aux orifices valvulaires, ils mesurent

étâTés, l'orilice aorliqiie 10 centimètres à l'insertion des valvules, l'oritice

mitral ii centimètres et demi.

TTïïypertrophie du ventricule gauche est plus appréciable encore sur une

coupe du cœur perpendiculaire à son grand axe. On voit alors nettement que

le cœur droit y prend peu de part. De plus, la cavité du ventricule gauche est

dilatée et présente un diamètre intérieur maximum de 7 centimètres. La paroi

du muscle cardiaque offre partout une épaisseur qui varie de 12 à !2 centimètres

et demi : nulle part elle n'est amincie. Sur la coupe transversale du ventricule

faite à 5 centimètres environ de la pointe, on aperçoit dans l'épaisseur du

muscle, mais siégeant tous dans la zone externe, de nombreux orifices béants dus
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à la section des rainificalions des coronaires. Dans leur voisinage immédiat,

la paroi cardiaque, d'un rouge loncé, parait saine. Mais, à mesure qu'on se

rapproche de l'endocarde, on dislingue de petites taches d'un hlanc nacré qui

augmentent dénombre et d'étendue vers la cavité ventriculaire. A 2 millimètres

de l'endocarde, ou ne distingue plus aucune trace du muscle, de telle sorte que

la zone interne de la coupe est entièrement transformée en un tissu blanc gri-

sâtre, nacré, très dur et criant sous le scapel. Celte disposition se retrouve

circulairemcut et de haut en bas sur loule l'étendue des parois du ventricule

gauche, y compris la cloison. Elle donne au.\ piliers et aux colonnes charnues

de la cavité ventriculaire l'aspect extérieur du tissu tendineux. Mais c'est pria-

cipalement à la base du pilier gauche et au point d'intersection de la cloison

avec la paroi postérieure que la lésion semble avoir atteint son maximum.
Le ventricule droit esl beaucoup moins altéré (jue le gauche. A peine voit-

on quelques traces de la lésion. Cependant, elle est manifeste en certains points

et on la retrouve assez développée sur une coupe, les piliers allectanl d'ailleurs

la même disposition par rapport à l'artère et aux libres musculaires. La cavité

du ventricule droit est légèrement augmentée de volume. Mais les parois ne

sont nullement épaissies, leur épaisseur maxima atteignant un centimètre au
plus.

Enfin, quant au tissu graisseux qui enveloppe le cœur, il n'est pas possible

de dire qu il y a surcharge graisseuse, bien qu il soit assez développé le long

des grands sillons vasculaires de la surface de l'organe.

Examen HiSTOLOGioaE. — Cet examen a porté ;

1° Sur Yathéi'ome aortique ;

i" Sur les lésions des coronaires ;

3" Sur celles du myocarde.

\" Alhérome aortique. — Sur une coupe de la paroi aortique, nous avons
constaté, au milieu de nombreux amas de gouttelettes graisseuses, de véritables

foyers athéromateux, à contours bien limités et occupant presque toute

1 épaisseur de la tunique mterne. En outre, nous avons retrouvé, sur plusieurs

coupes, la lésion de l'artériole nourricière, l'iindartérite oblitérante.

'i' Lésions des coronaires. — Comme pour l'aorte, la lésion des grosses

branches est la dégénérescence alhéromateuse avec infiltration graisseuse des

couches profondes de la tunique interne. C'est l'altération que nous avons

observée sur l'une des branches ventriculaires de la coronaire gauche, obli-

térée par un caillot sangaiu. De plus, partout nous avons constaté des

lésions inflammatoires de l'endartère.

3" Lésions du myocarde. — L'examen d'une coupe faite sur l'un des |>iliers

donne les résultats suivants :

A un très faible grossissement (obj. 0, ocul. 1), on constate tout d'abord

que, presque sur toute l'étendue de la surface de la coupe, les fibres muscu-

laires ont disparu et ont fait place à un tissu nouveau coloré par le carmin.

Les fibres musculaires restantes sont disposées, les unes à la périphérie dr

la coupe, formant une zone ininterrompue limitée en dehors par l'endocard.'

épaissi, en dedans par le tissu de nouvelle formation, qui n'est autre chosf
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que du tissu scléreux, comme nous le verrons plus loin. Les autres sont grou-

pées par ilôts disséminés au milieu de ce tissu scléreux.

A un plus fort grossissement, tous ces ilôts de fibres musculaires présentent

à leur centre la coupe d'une artère plus ou moins oblitérée par l'épaissis-

sement de sa tunique interne, et dont la tunique externe est d'épaisseur

normale. Les fibres musculaires, qui sont en contact immédiat avec cette

artère sont saines, sans altération de volume ni de forme ; les interstices qui

les séparent ne sont nullement élargis et ne reçoivent aucun prolongement
de tissu conjonctif venu des parois de l'artère malade. A mesure qu'on s'éloi-

gne de cette dernière, c'est-à-dire à la périphe'rie de l'ilot musculaire, ces

fibres changent d'aspect, perdent de leur volume, elles se laissent envahir et

séparer les unes des autres par des prolongements de tissu scléreux. Un grand
nombre d'entre elles sont atrophiées, arrondies, fortement réfringentes et

se sont laissé colorer par le carmin. Enfin, sur la limite extrême de l'îlot,

déjà en plein tissu scle'reux, on voit encore de petits éléments qui ne sont

autre chose que des débris musculaires. Nulle part, on ne trouve de dégéné-

rescence graisseuse des fibres.

Le tissu scléreux, dont le développement exagéré a causé manifestement

l'atrophie et la disparition du tissu musculaire, est constitué par des faisceaux

de fibres colorées en rose par le carmin, entre lesquelles on voit un grand

nombre d'éléments nucléaires. Ces fibres sont disposées parallèlement aux
fibres musculaires, et sont comm.e elles sectionnées perpendiculairement à

leur direction. Elles donnent ainsi l'aspect d'une sorte de dallage dont les

éléments constitutifs ont un diamètre inférieur à celui des fibres musculaires

normales, et supérieur à celui des fibres du tissu conjonctif ordinaire. Il s'agit

donc là d'un véritable tissu fibreux adulte. En effet, à mefeure qu'on examine
des parties moins atteintes par la lésion, ces éléments fibrillaires deviennent

de plus en plus ténus. Au milieu d'eux, on rencontre de nombreuses vacuoles

qui représentent les orifices de section de veinules et de capillaires dilatés.



PLANCHE I

ENDARTÉRITE

(SCLÉROSE DYSTROPHIQUE)

Figures 22 et 23. — Coupe d'un pilier de la rnitrale, à divers grossissements,

renfermant deux grands foyers de sclérose.

(Voir encore les figures : n° 16, page 109; n» 18 et 19, pages 171 et 172;

n" 20 et 21, pages 174 et 177.)



laTLlCATION DE LA PLANCHE I

ARTÉRIO-SCLÈROSE DO CŒDR Endartérite).

SCLÉROSE nYSTROPIllOUE (avec quelques bandes de sclérose péri-artérielle).

Fig. 22. — Figure d'ensemble. Coitpe d'un pilier de In mitrale renfermant deu.r grands

foyers de sclérose.

<i, fl', artères atteintes d'endo-périartérite. Oblitération complète en a.

b, prolongement de tissu scléreux provenant du périarlère.

f, épaississement scléreux des espaces conjonclifs qui environnent les ramifications arté-

rielles.

</. agglomérations de fibres musculaires dont la réunion constitue à un degré plus avancé

l'îlot de fibres musculaires périartcriel de la sclérose dystrophique.

e, foyer de sclérose dystrophique en voie de formation.

/", grand espace conjonctif interfasciculaire.

g, endocarde sain.

(Dans cette figure, la sclérose alTecte la forme de vastes ilols séparés de l'artère par des

fibres musculaires (d, d) saines ou en voie d'atrophie.)

Fig. 23. — Foyer de seléi'ose de la figure i (a' b), vu à un grossissement plus fort.

[Ocul. 1, Obj. 2.)

a, artère dont la lumière est fort rétrécie par l'épaississement considérable de la tunique
interne,

i, lumière du vaisseau.

c, périartère très épaissi.

(', d', agglomération de fibres musculaires dont un grand nombre est en voie d'atrophie,

surtout dans le voisinage de la sclérose.

<!, coupe longitudinale d'une artériole peu altérée.

/, veinule entourée de quelques fibres musculaires.

g. artériole rétrécie par l'endartérite et entourée de quelques rares fibres musculaires
atrophiés.
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PLANCHE II

ENDOPÉRIARTÉRITE

(SCLÉROSES DYSTROPHIQUE ET INFLAMMATOIRE)

Figure 24. {Fonnalinn des îlots musculaires pèriavtérieh des scléroses dyslrophi,,ues.)

Figure lï).— (Propagation de la sclérose pèriartèrielle.)

(Voir encore les figures : n° 19, page 172; n» 21, page 177



EXPLICATION DE LA rLANClIE II

ANTÉRIO-SCLÉROSE DU CŒUR (Endo-périartérite).

SCLKROSE DYSTROrilIOUlî ET INFLAMMATOIRE

Fig. 24. — Formalion des ilols musculaires périartéricls des scléroses dyslrophiques

.

a, coupe oblique d'une artériole atteinte d'endo-périartérite.

6, fibres musculaires qui l'environnent.

e, autre artériole également altérée.

d, fibres musculaires en voie d'atrophie.

e, débris de fibres musculaires dégénérées, non colorées par le carmin, granuleuses.

/', aspect lacunaire de la sclérose. Trame conjonctive débarrassée des fibres musculaires.

»', a", îlots musculaires périartéricls, où l'on voit un peu au-dessus des cellules muscu-
laires ayant subi un commencement d'altération vacuolaire.

;/, zone scléreuse environnant complètement l'îlot vasculo-musculaire (a, b).

(Iians cette figure, la sclérose alTecte la forme de bandes longitudinales suivant le trajet

des vaisseau.x artériels.)

Fig. 25. — Propagalion de la sclérose périarlérielle.

a, tunique interne épaissie, presque normale en b.

c, tunique externe très épaissie.

d, d, prolongements et irradiations périvasculaires de la périartérite.

e, artériole coupée obliquement et légèrement altérée.

/, sclérose périartérielle.

h, fibres musculaires atrophiées.

/, fibres musculaires saines.

(Dans celle figure, on retrouve les caractères d'une sclérose mixte (péri et pora-artérielle),

la première sous forme de bandes conjonctives et avoisinant les artères, la seconde
sous forme lïilots considérables siégeant à l'e.vtrémité du territoire vasculaire.)
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DIXIÈME LEÇON

ARTÉRIO-SCLÉROSE DU CŒUR (suite)

II. Clinique. {Symptomatologie.)

Quatre types de myocardites subaiguës ou chroniques : Myocardites parenchi/ma-

teicse, suppuraiive, inlerstiiielle ; artériosclérose du cœur. La plupart des myo-
cardites interstitielles sont des cardiopathies artérielles. Opinions diverses des

auteurs anciens et modernes sur la symptomatologie de la cardio-sclérose.

Symptomatologie de celle-ci, inséparable de l'étude clinique de Tartério-sclérose

généralisée, laquelle comprend la description de trois symptômes extra-car-

diaques : 1" symptômes d'hypertension artérielle; 2" symptômes méiopragiques ;

3° symptômes toxiques.

I. Symptômes extra-cardiaques. — 1" Symptômes d'hypertension artérielle (décrits dans
la 7'= leçon). Description clinique des bruits de galop ; leur pathogénie (théories de

Sibson, E.xchaquel et Johnson, de d'Espine et Bouveret, de Potain). Modalités

cliniques des bruits de galop : bruits de trot, de rappel, de galop. Diagnostic.

Bruits de galop présystoliques, diastoliques et systoliques ou post-systoliques.

Bruit de galop gauche dans l'hypertension artérielle, la cardio-sclérose, la sclé-

rose rénale, les péricardites, les anévrismes cardiaques, etc. Bruit de trot, systo-

lique, signe d'hypertension artérielle simple ; bruit de galop, diastolique, signe

d'hypertension artérielle avec artério-sclérose.

Première loi clinique.

2" Symptômes méiopragiques. Définition de la méiopragie. Exemples de méio-

pragies cérébrale, bulbaire, médullaire, cardiaque, respiratoire, rénale, etc. Ver-
lige méiopragique des artério-scléreux. Claudication intermittente des extré-

mités
;

(( effondrement des jambes » (giving way of tho legs) dans l'alcoolisme, le

diabète, le tabès, le goitre exophtalmique, l'artério-sclérose. Angine de poitrine,

arythmie, asystolie, considérées comme des méiopragies cardiaques. Trois

sortes d'asyslolies dans la cardio-sclérose : asystolies méiopragique, cardiecta-

sique. amyocardique. — Méiopragies permanentes ou transitoires. Méiotîragies de

l'appareil respiratoire, du foie, du rein, etc. Méiopragies associées ou successives

dans l'artério-sclérose généralisée.

Deuxième loi clinique.

3" Symptômes toxiques. — Dyspnée, vertige, délire, d'origine toxique. Insuf-

fisances rénale et hépatique. Toxicité urinaire des cardiopathes-artériels. Hésullats

thérapeutiques.

Troisième loi clinique.

HENRI UUCIIARD. — MALADIES DU CŒUR. l-'i
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Les maladies connues sous les noms de « myocardites aiguës, subai-

guës, ou chroniques » correspondent aux quatre types suivants :

4° La myocardite parenchyraateuse aiguë ou chronique
;

2" La myocardite suppurative
;

3° La myocardite interstitielle non suppurative
;

4° L'artério-sclérose du cœur que nous allons plus spécialement

étudier. Elle est caractérisée par une dégénérescence, une dystrophie,

et non une inflammation du myocarde, comme je l'ai démontré par Fana-

tomie pathologique.

1° La myocardite parenchymateuse aiguë (carditis, cardite, cardio-

malacie, ramolUssement du cœur) a été à peine signalée dans ses rapports

avec les fièvres, par Sénac au siècle dernier : « S'il est vrai — dit-il —
que le cœur s'enflamme dans diverses fièvres, l'inflammation peut être

plus fréquente qu'on ne le croit. » Elle fut étudiée ensuite en Angle-

terre par Davis, en 1808, et en France par Simonet, en 1824. Mais, la

nature inflammatoire du ramollissement cardiaque a été plus tard judicieu-

sement contestée par Laennec et Lobstein, puis affirmée par llope, Andral

et Douillaud. Pour ce dernier auteur, le ramollissement du cœur offre

trois variétés : le rouge, correspondant à la période aiguë ; le blanc ou

gris, à la suppuration ; le jaune, à la phlegmasie chronique. D'après lui

encore, la cardite est à la fois l'inflammation du tissu musculaire et du

tissu inter-musculaire du cœur. Rokilansky reconnut ensuite deux espèces

de myocardites aiguës : l'une, parenchymateuse, intéressant le tissu

musculaire ; l'autre, interstitielle, aQ"ectant le tissu cellulaire interfas-

ciculaire et aboutissant souvent à la suppuration, la fibre musculaire

n'ayant pas de tendance à suppurer par elle-même, comme Demme le

démontra en 1862. Il suffit de signaler encore les travaux de Zenker et

de Hayem sur les lésions musculaires de la fièvre typhoïde et les myosites

symptomatiques, puis notre mémoire de 1870 fait en collaboration avec

Desnos, mémoire où nous avons indiqué la fréquence et l'existence des

myocardites dans les fièvres, et où nous avons reconnu que les lésions

du myocarde obéissent à deux processus : un processus inflammatoire,

et une dégénérescence musculaire consécutive à l'altération des artères

cardiaques. Enfin, Landouzy et Siredey, dans deux travaux consécutifs en

1885-1887, après avoir également décrit les altérations du myocarde

consécutives à ses lésions vasculaires, ont eu le mérite d'appeler l'atten-

tion sur les conséquences immédiates, prochaines ou éloignées des loca-

lisations angio-cardiaques typhoïdiques '.

La m^acdxàSie. parenchymateuse chronique a été signalée en 1849 par

' Voir pour l'iiistorique complet de ceUe queslion, la huitième leçon, p. 135-140.
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Dittrich, puis par Demme et Stein, par Ricord et Virchow dans la

syphilis. Mais, dans tous ces cas, il s'agit bien plutôt de myocardite

interstitielle avec lésions consécutives du muscle cardiaque. C'est ainsi,

que dès 1841, Dittrich, donnant raison à l'opinion anciennement émise

par Meckel sur la fréquence relative de l'inflammation du tissu cellulaire

interposé entre les fibres du myocarde, a pu décrire le rétrécissement

fibreux de l'infundibulum du ventricule droit par myocardite chronique.

La plupart des cas désignés sous le nom de myocardite chronique paren-

chymateuse rentrent donc dans la catégorie des myocarJites interstitielles

non suppuratives.

2" La myocardite suppwative est connue depuis longtemps, et dès

les premiers âges de la médecine, Galien la regardait comme « la mala-

die des gladiateurs ». Mais, c'était là une simple hypothèse sur laquelle

il serait imprudent de s'appuyer.

Elle se présente sous forme diffuse (infiltration purulente), ou encore

sous forme circonscrite donnant lieu à la production de véritables abcès

du cœur. Elle a été constatée à l'autopsie pour la première fois aux xv''

et wf siècles par Béniveni, médecin de Florence, et Nicolas Massa '

;

par François Rota, Fernel, Rivière, Th. Bonet, Morgagni (4% 16° et

43^ lettres)
;
par Sénac qui a ouvert, au siècle dernier, un chapitre sur

les inflammations du cœur; par Simonet en 1824; par Oppolzer, Salter,

Latham en 1839; par Friedreich qui en a donné une bonne observation;

enfin par Féréol en 1878, et par Ch. Stevenel en 1882-. Je borne ici

ces citations, parce que je n"ai pas à faire l'histoire des myocardiles sup-

puratives, et parce qu'un grand nombre de ces observations doivent être

rapportées à l'endocardite ulcéreuse. 11 suffit de se rappeler que les

myocardites suppuratives ont été observées le plus souvent dans le cours

de la pyohémie, ou qu'elles ont pu encore se développer dans certains

cas, sans cause connue, sans l'intervention d'un état pyohémique ou d'une

maladie de même nature. 11 en était ainsi dans l'observation de Féréol :

la myocardite suppurative était caractérisée par la présence, au milieu du

myocarde, d'une grande quantité de petits abcès, gros comme des têtes

d'épingle, développés chez un homme de quarante-quatre ans, ni

syphilitique, ni alcoolique, mais ancien impaludique, atteint en même
temps d'aortite aiguë et d'alhérorae généralisé. Dans l'observation de

Stevenel, la myocardite suppurative s'était développée dans le cours

' Beniveni a trouvé dans le ventricule gauche - un abcès rempli de pituite : abcessum
in sinislro cordis ventre redundantem. • — Nicolas .Massa a observé, en 1553, h l.i suite

d'une plaie de tête, un abcès du cerveau et du cervelet avec hémiplégie, un abcès du
Tentricule droit avec ulcération sanieuse de la surface externe de l'oreillelle.

' Féréol (Soc. méd. des hôpitaux, 1878). — Cu. Stevenel (Thèse de Paris, 1882).
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d'une endocardite ulcéro-végétante chez un homme de soixante-sept ans,

atteint de cachexie saturnine et de néphrite interstitielle. Ici, les abcès

inlra-cardiaques avaient un volume plus considérable, puisque l'un

d'eux atteignait les dimensions d'une noisette.

Cette myocardite suppurative peut affecter les types aigu, subaigu, ou

chronique.

' 3° La myocardite interstitielle, primitive (myocardite fibreuse, sclé-

reuse, proliféralive, hypertrophique des auteurs) est certainement très

rare, mais elle existe réellement sous forme dilTuse ou localisée. Dans ce

dernier cas, elle peut déterminer des sténoses orificiclles siégeant au-

dessous de l'appareil valvulaire (rétrécissement sous-aortique, rétrécis-

sement de l'artère pulmonaire, au niveau de l'infundibulum, etc.)

Les myocardites interstitielles, diffuses ou localisées, seraient caracté-

risées par l'inflammation primitive du tissu conjonctif; mais la plupart

d'entre elles doivent être rattachées, comme je vous l'ai démontré, à

des faits d'artério-scléroses du cœur, à des scléroses dystrophiques

consécutives à la lésion des coronaires. Les scléroses dystrophiques sont

au cœur ce que le ramollissement est au cerveau. On cite, et l'on citera

encore des cas d'encéphalite, comme on rapportera encore des faits de

myocardites chroniques primitives ; mais il est certain que le terme de

myocardite devra être le plus souvent remplacé par celui de sclérose

dyslrophique du myocarde, comme celui d'encéphalite a fait place au

ramollissement cérébral. Le fait est déjà démontré par l'anatomie patho-

logique d'un grand nombre d'observations publiées sous le titre de

« myocardites fibreuses ou interstitielles », et devant être rangées dans la

catégorie des cardiopathies artérielles.

4° Dans Vartcrio-sclérose du cœur que nous avons déjà étudiée au

double point de vue de l'anatomie pathologique et de l'étiologie, la

lésion primitive est vasculairc ; la lésion secondaire étendue au myocarde

et surtout à son tissu conjonctif est une dégénérescence, une dyslropliie,

et nullement une inflammation. La conception de cet état morbide regardé,

non pas comme une simple affection cardiaque, mais aussi et surtout

comme une maladie généralisée à tout l'arbre artériel, va nous permettre

d'en poursuivre l'étude clinique.

Tout d'abord, est-il possible d'assigner à la cardio-sclérose une

symptomatologie spéciale? Beaucoup de cliniciens répondent négative-

ment à cette question.

Au commencement de ce siècle, avant ou immédiatement après la

découverte de l'auscultation, cette affirmation ne doit pas nous étonner,
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et l'on comprend que Corvisart ait divisé le carditis en occulte et en

manifeste, d'autant plus qu'à l'époque oîi il écrivait, il constatait l'im-

possibilité d'un diagnostic entre la péricardile et la myocardile. Avant

lui et au milieu du siècle dernier, Sénac avait dit que la symptomatolo-

gie des inflammations du cœur <f ne renferme que des objets qui sont

très cachés ; il n'y a que la mort qui puisse lever le rideau qui les

couvre ».

Berlin, le précurseur et maitre de Bouillaud, écrivait en 1824 :

« Malgré les écrits et les observations de Galien, de Salins Diversus,

de Vésale, de Rondelet, de Forestus, de Benivenius, de Rivière, de

Kerkring, de Meckel et de quelques autres, l'inflammation générale de

la substance du cœur est une des maladies sur lesquelles règne encore

la plus affligeante obscurité. Cela n'est pas étonnant, s'il est vrai, comme

le dit Laennec, qu'il n'existe peut-être pas un seul exemple incontes-

table et bien décrit de la cardite générale, soit aiguë, soit chronique'. »

A une époque plus rapprochée de nous, Grisolle pensait k qu'il

n'existe aucun signe capable de faire reconnaître ou même soupçonner

une cardite ». — Lorain, dans ses annotations au livre de ValleiN, affir-

mait en 1866, « qu'on n'avait aucun fait authentique de cardite chro-

nique ». C'était nier l'existence même de la maladie. — Quelques années

plus tard, Parrot disait encore : « Il est peu d'affections dont la syrapto-

matologie soit aussi mal connue que celle de la myocardite. » — Jaccoud

s'exprime de la même manière : « La myocardite est une des affec-

tions qu'on présume quelquefois, mais qu'on ne doit jamais affirmer. »

— Telle était aussi l'opinion exprimée autrefois par Friedreich : u Les

phénomènes cliniques ne permettent en aucune façon de conclure avec

probabilité à l'existence d'une myocardile chronique. » — Enfin, Traube,

et plus tard Fraenkel en 1882, Bard et Philippe en 1891, ont encore

admis l'impossibilité de fixer l'étude clinique de l'artério-sclérose du cœur.

Ainsi qu'il arrive toujours en pareil cas, la symptomatologie de cette

affection que beaucoup d'auteurs regardent encore aujourd'hui comme

difficile et même impossible à établir, a trouvé chez d'autres une descrip-

tion erronée ou trop riche.

Ainsi, Kreysig, au commencement de ce siècle, en créant-sa « cardite

polypeuse » attribuait à l'inflammation du myocarde la production des

concrétions sanguines dans les cavités cardiaques.— Rochoux, en 1822,

insistait parmi les symptômes propres à cette affection, sur un sentiment

' Laennec a dit que, pour les maladies du myocarde, • il n'est pas probable que l'aus-

cultation en fournira des signes certains «, prédiction que l'avenir n'a pas démentie
encore, ajoute Bernheim dans sa thèse inaugurale sur la myocardite aiguë. (Stras-

bourg, 1866.)
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subit de défaillance, sur une loux et une oppression habituelles, sur

l'existence presque constante d'une douleur sourde siégeant à la paroi

précordiale, sur la petitesse du pouls, etc. — Sobernlieim, le créateur du

mot « rayocardile » en 1837, parle de douleurs obtuses, d'anxiété

extrême, de palpitations pénibles, de tendances syncopales, de refroidisse-

mentdes extrémités et de pouls petit, irrégulier et accéléré.— De nos jours,

les uns, avec Rigal et Juhel-Rénoy, regardent l'irrégularité cardiaque

comme exceplionnelle dans la sclérose hypertrophique du cœur ; d'autres

avec Fraenkel, Bard et Philippe, assignent à l'arythmie le premier rang

dans la symptomatologic de la « myocardite interstitielle » ; d'autres

encore, s'appuyant sur la nature inflammatoire de la <( myocardite

fibreuse » insistent, avec Peter, sur la fréquence des douleurs provo-

quées aux 3% 4°, 5° et 6= espaces intercostaux du côté gauche, et ils vont

jusqu'à dire que cette pression douloureuse x< devient une révélation

de la maladie, au point que jamais, au cas de myocardite, on en

manque de provoquer une assez vive douleur. > Or, je liens à formuler

tout d'abord les conclusions suivantes :

Les points douloureux sont très rares, si même ils existent, et ils

n'appartiennent point au cœur devenu douloureux ; l'arythmie cardiaque

fait parfois défaut, et la symptomatologie trop bruyante attribuée par

les anciens auteurs aux affections du myocarde, d'après certaines vues

théoriques, est contraire à la vérité.

Si les descriptions cliniques varient avec les différents observateurs,

c'est parce que l'anatomie pathologique a été mal ou incomplètement inter-

prétée. Jusqu'ici, le désaccord le plus complet a régné sur la nature des

lésions constatées à l'autopsie; il devait ainsi se poursuivre en chnique.

On a décrit, avec force détails, les divers signes d'une « myocardite

granulo-graisseuse », quand l'anatomie pathologique est venue procla-

mer que celte dégénérescence est très rare, au moins dans sa forme

primitive. On a voulu assigner à la « myocardite scgmentaire » une

symptomatologie propre, quand il est démontré que celle segmentation

musculaire est une simple lésion commune à beaucoup d'états morbides;

«La myocardite segmentaire— dit Recklinghausen— n'est pas une lésion

primitive; on la rencontre dans les lésions valvulaires, dans toutes les

myocardites, dans les maladies des vaisseaux coronaires. C'est une ma-

ladie hypothétique. »

Je vous ai démontré que les myocardites chroniques des différents

auteurs ne sont pas des inflammations, mais le plus souvent des dégé-

nérescences musculaires consécutives aux lésions coronariennes ; je

vous ai démontre que derrière le myocarde malade, il faut toujours voir
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l'aUeiiUe portée à tout le système artériel. J'espère vous prouver encore

que la syraptomatologie de rartério-sclérose du cœur dont je poursuis

l'étude depuis près de dix années, est en accord complet avec les résul-

tats de l'anatomie pathologique.

Tous les cliniciens ont vu un grand nombre d'affections organiques du

cœur pour lesquelles un interrogatoire des plus complets ne parvient pas

à faire découvrir une cause et une origine rhumatismales. Or, à côté de

la classe des cardiopathies valvulaircs, presque toujours d'origine rhuma-

tismale, il faut placer le groupe, plus important encore, des cardiopathies

que j'appelle vasculaires ou artérielles, pour marquer d'un mot leur

nature et leur origine. Ces dernières relèvent du processus scléreux géné-

ral engendré par les causes diverses et nombreuses que je vous ai fait

connaître, elles sont caractérisées par les lésions anatomiques que j'ai

longuement étudiées avec vous. Ce processus peut envahir diversement

l'organe central de la circulation, en frappant :

1" Les artères nourricières du cœur avec participation consécutive du

myocarde et du tissu conjonctif ;
2° l'aorte et les appareils valvulaires de

l'organe (mais, dans ce dernier cas, le myocarde et tout le système arté-

riel sont presque toujours altérés).

Les premières que nous allons d'abord étudier, sont les cardiopathies

artérielles à type mijocardlque ;

Les secondes sont les cardiopalhies artérielles à type vahulaire}

Mais toutes deux présentent des symptômes communs dont il faut

présenter d'abord la description.

L'anatomie pathologique vous a démontré que l'artério-sclérose est

l'expression locale d'une maladie le plus souvent généralisée à tout le

système artériel. Donc, la clinique doit obéir à cet enseignement, et la

description de la cardio-sclérose doit .comprendre celle de la sclérose

artérielle. Je vous ai dit encore que la maladie peut se fixer de préfé-

rence sur le cœur d'abord, ou sur les reins, sur les poumons, sur le foie,

ou encore sur le système nerveux. Enfin, je vous ai fait entrevoir la

possibililé de véritables locaUsations myocardiques, lesquelles doivent

certainement avoir une influence sur la production de certains symp-

tômes, suivant le siège de la lésion à la pointe du cœur, à la cloison, à

la base des ventricules, dans les régions ganglionnaires, ou enfin dans le

point vital de Schmey et Kronecker. Vous comprenez, par là, l'extrême

variabilité de la symptomatologie et la raison du désaccord qui existe

entre les divers cbniciens. J'espère le faire cesser en décrivant les symp-

tômes communs de l'artério-sclérose du cœur et de l'artério-sclérose vis-

cérale plus ou moins généralisée. Ceux-ci comprennent d'abord trois

ordres de symptômes, que j'appelle extra-cardiaques :
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1° Symptômes d'hypertension artérielle
;

2" Symptômes méiopragiques
;

:>° Symptômes toxiques.

1. — SYMPTOMES EXTRA-CARDIAQUES

1° Symptômes n'iiYPERTENSiON artérielle. — Je vous ai dit, et je vous

répète encore, que l'augmentation de -la tension artérielle constitue un
stade, pour ainsi dire prémonitoire, de la sclérose vasculaire qu'elle produit

le plus souvent, au lieu d'être produite par elle. Je vous en ai décrit la

symptomatologie complète dans une des leçons précédentes. Mais, il faut

savoir que cette hypertension persiste longtemps encore, alors que la

maladie scléreuse est confirmée; elle est même augmentée par elle, et

dans les cas fréquents oîi la sclérose a envahi l'appareil rénal, dans les

cas moins nombreux où celui-ci est absolument indemne, on constate

souvent l'existence d'un symptôme très important, je veux parler du

àruii, de f/a/op qu'il importe de décrire complètement, vous renvoyant à

l'une des leçons précédentes pour la description complète des symp-

tômes de l'hypertension artérielle'. Parmi eux, je vous rappelle que le

rete>itisse?}ie)it dimtolique de Vaorte, à droite du sternum, occupe une

place importante dans cette symptomatologie.

Vous connaissez le bruit de galop^ dont la description a été si remar-

quablement faite par Potain. C'est un rythme particulier qui se com-

pose de trois bruits : des deux bruits normaux du cœur, et d'un bruit

surajouté. Celui-ci est produit pendant la diastole, se rapprochant le

plus souvent beaucoup du premier bruit (galop présijstolique). Par

conséquent, il précède la systole ventriculaire, surtout lorsque les batte-

ments du cœur s'accélèrent. Mais, lorsqu'ils se ralentissent, le galop

devient franchement diastolique, il peut môme se rapprocher du second

bruit au point de simuler un dédoublement (galop post-sijstoliqiie).

Quand il se fait entendre au milieu de la diastole, il contribue à pro-

duire, à chaque révolution cardiaque, trois bruits se succédant à inter-

valles presque égaux et séparés par un très court silence (galop médio-

diastolique).

Le bruit surajouté est—comme le dit Potain— «un bruit sourd, un choc,

un soulèvement sensible, à peine un bruit ». C'est une sensation tactile

plus encore qu'une sensation auditive, ce qui explique pourquoi on l'en-

tend si mal avec le stéthoscope, pourquoi la main appliquée sur la région

' Voir, pages 57-73, les symptômes de l'iiyperlension artérielle.
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précordiale, éprouve la sensalion d'un « soulèvement vague et élalé »,

bien différent de Timpulsion nette de la pointe au moment de la produc-

tion du premier bruit, ou encore la sensation d'un rebondissement appré-

ciable, surtout au milieu et un peu au-dessous de cette région. Il est,

le plus souvent, accompagné par les signes d'hypertrophie cardiaque et

d'hypertension artérielle avec renforcement du second bruit aortique. On

le perçoit parfois dans toute l'étendue de la région précordiale, mais

ordinairement son maximum d'intensité est un peu au-dessus et à droite

de la pointe. Presque toujours, ce bruit de galop à timbre sourd, un

peu étouffé et profond, coexiste avec la tachycardie. Lorsqu'il est peu

accentué chez certains malados, il peut disparaître à l'état de repos,

et apparaître assez rapidement sous l'influence d'un effort , d'une

marclie un peu précipitée qui a pour effet d'accélérer les battements

du cœur.

Ce dernier caractère — la provocation du galop par la marche — a une

grande importance sur laquelle j'ai maintes fois appelé votre attention, et

que les auteurs n'ont pas suffisamment signalé. Lorsque vous constatez

à la main une sorte de rebondissement cardiaque sans qu'il soit possible

de constater encore aucun bruit morbide à rauscultation, il vous suffira

de faire courir ou marcher rapidement le malade pour voir apparaître

sous votre oreille le bruit de galop. Une émotion peut avoir naturelle-

ment le même résultat.

Il faut se garder de confondre le bruit surajouté du rythme de galop avec

\m dédoublement. Qu'est-ce, en effet, qu'un dédoublement? C'est la répé-

tition d'un même bruit normal, tandis que dans le galop cardiaque, il

s'agit d'un bruit anormal et surajouté aux bruits normaux du cœur. Or,

les dédoublements sont de deux sortes : tantôt ils appartiennent au

second temps, ce qui est le cas le plus fréquent, dans le rétrécissement

milral par exemple, et alors il s'entend à la base du cœur parce qu'il est

dû au défaut de synchronisme de fermeture des deux orifices aortique

et pulmonaire, le claquement sigmo'idien droit relardant sur le claquement

sigmoïdien gauche, par suite des différences de pression existant dans le

système aortique et dans le système pulmonaire ; tantôt ils appartiennent

au premier bruit, ce qui est dû parfois au défaut de synchronisme des

claquements auriculo-venlriculaire droit et gauche. Les dédoublements

sont donc des bruits divisés, comme Skoda les appelle {gespalten). Mais

ils peuvent être aussi tout à fait normaux, ayant des rapports intimes

avec les mouvements respiratoires, puisqu'ils se produisent à la fin de

l'inspiration et au début de l'expiration pour le dédoublement diastolique,

à la fin de l'expiration et au début de l'inspiration pour le dédoublement

systolique (Potain).
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Celle dislinclion entre les galops cl les dédoublements est très impor-

tante à établir, parce qu'il s'agit d'une question de diagnoslic.

Le rythme avec dédoublement du second bruit est représenté par un

dactyle (une longue et deux brèves (_ww). C'est le bruit de rappel ou de

caille, du rétrécissement mitral ; on peut encore l'entendre dans les

adhérences générales du péricarde, au début de la péricardite ', et dans

les anévrismes pariétaux du cœur.

Le rythme avec dédoublement du premier bruit peut être représenté

par une longue entre deux brèves (w_J). C'est le bruit du trot que j'ai

déjà signalé comme appartenant à l'hypertension artérielle et que

j'attribue avec d'Espine à la contraction bisyslolique du ventricule

gauche accomplissant le mouvement systolique en deux temps.

Le ri/thme de galop est représenté par l'anapeste (deux brèves suivies

d'une longue (^o_). J'en donnerai plus loin l'explication. Il se dislingue

des -dédoublements par les caractères cliniques sur lesquels je viens

d'insister. Mais, comme il peut se rapprocher beaucoup du second bruit,

on comprend qu'il puisse simuler, dans certains cas, un dédoublement

de ce second bruit.

Dans ce dernier cas, l'erreur est encore facile à éviter avec le diagnos-

tic de rétrécissement mitral. Quand il s'agit d'un vrai bruit de galop dias-

tolique, celui-ci s'entend un peu au-dessus de la poinlc, il s'accompagne

le plus souvent d'hypertrophie du cœur gauche et d'un retentissement

diaslolique de l'aorte à droite du sternum; il est souvent symptomatique

de néphrite interstitielle ; enfin il constitue moins une sensation auditive

qu'une sensation tactile, s'accompagnant du phénomène de rebondisse-

ment cardiaque. Dans le rétrécissement mitral au contraire, le dédou-

blement siège à la base, le ventricule gauche est plutôt atrophié, il n'y

a pas de signes de néphrite interstitielle, il n'existe pas de rebondis-

sement cardiaque.

D'autres fois, le bruit surajouté du rythme de galop est franchement

présystolique, il se rapproche tellement du premier bruit, qu'il ressemble

au roulement diaslolique du rétrécissement mitral, et ici la confusion

entre cette maladie et la néphrite interstitielle dont le bruit de galop est

le plus souvent symptomatique, est d'autant plus facile à faire, que ces

deux maladies sont très dyspnéisanles, et qu'un bruit de galop présys-

tolique peut par la suite devenir diaslolique et reproduire ainsi les varia-

bilités extrêmes d'auscultation qui sont pour ainsi dire de règle dans

la sténose de l'orifice auriculo-ventriculaire. Je vous ai montré plusieurs

cas oîi cette confusion a pu être commise, où l'on a regardé tour à tour

' PoTAiN (Bull, de la Soc. anat., 185G). — Revue de médecine, 1887.
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un malade comme atteint de rétrécissement mitral ou de néphrite inters-

tilielle. 11 vous suffit sans doute d'être prévenu de ces causes d'erreurs

pour les éviter.

L'arythmie produit parfois la sensation d'un faux bruit de galop.

Souvent, comme d'Espine le fait remarquer, après une série de révolu-

tions cardiaques complètes accompagnées des deu.K bruits normaux du

cœur, on entend le dernier couple de bruits suivi d'un seul bruit (sys-

tole avortée, ou faux pas du cœur), puis d'un silence momentané, repro-

duisant à l'oreille le rythme de galop. Mais ici, l'erreur est facile à éviter,

parce que ce faux rythme de galop est accidentel et qu'il survient irrégu-

lièrement après quelques révolutions cardiaques.

11 ne faut pas confondre non plus le bruit de galop gauche sympto-

malique de l'hypertrophie du ventricule gauche dans la néphrite intersti-

tielle, avec le bruit de galop droit symptomatique de la cardiectasie et de

l'hypertrophie du cœur droit dans les maladies de l'estomac, du foie et des

organes abdominaux. Ce dernier a, comme Potain l'a démontré, son

maximum correspondant au ventricule droit vers l'épigastre, au niveau

de la partie inférieure du sternum ; il a pour caractères d'apparaître

soudainement, transitoirement chez un sujet dyspeptique sous l'influence

d'une exagération des phénomènes gastriques ; il coïncide avec le reten-

tissement diastolique du second bruit pulmonaire, à gauche de la région

slernale, ce qui est l'indice d'une hypertension dans la petite circulation.

De plus, le pouls, dans le bruit de galop gauche, est dur, plein, serré,

concentré, cordé ; dans le bruit de galop droit, il reste normal, ou il

peut être faible, mou et dépressible.

Pour l'explication du bruit de galop gauche, plusieurs théories ont

été émises :

r Théorie de Siôson'. — D'après l'opinion de cet auteur, acceptée

ensuite par Barr et Sansom, le bruit de galop n'est autre chose qu'un

dédoublement du premier bruit résultant du claquement successif des

valvules tricuspide et mitrale, par suite de l'hypertension artérielle qui

modifie et trouble le synchronisme normal de ces deux claquements. La
contraction du ventricule gauche retarde sur celle du ventricule droit,

d'où le dédoublement du premier bruit. — Mais, Potain a fait remarquer

que le bruit anormal n'a, en aucune façon, le timbre et les caractères

habituels d'un claquement valvulaire ; de plus, il ne prédomine point,

comme cela devrait être, dans la région du ventricule droit ; enfin, on

peut entendre chez certains malades successivement et dans une môme

' SiBSON {The Lancel, 1874).
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révolulion cardiaque, le bruit de galop proprement dit et le dédoublement

du premier bruit. « Et comme il est reçu de tous — ajoute-t-il — que

le dédoublement du premier bruit tient au claquement successif des

valvules tricuspide et mitrale, il faut bien que le bruit de galop ait une

cause différente. »

2° Théorie d'Exchaquet et de Johnson^. — Le bruit de galop ser;iit

dû à l'exagération d'action de l'oreillette déterminant la pénétration

brusque de l'ondée sanguine dans le. ventricule pendant la période dias-

tolique. Le bruit anormal serait donc produit par l'exagération de la

systole auriculaire, et ce mécanisme expliquerait sa production avant la

systole. — Cette théorie a été complètement abandonnée pour beaucoup

de raisons, et surtout parce que le soulèvement précordial ne se fait pas

au niveau de l'oreillette, mais bien dans la région ventriculaire.

3° Théorie de d'Espine et Bouveret^. — D'après d'Espine, le bruit

surajouté serait un bruit systolique, et l'on verrait ainsi se produire à

l'état pathologique chez l'homme, le même phénomène qui a lieu à l'état

normal chez certains animaux, comme chez le cheval, par exemple, où la

contraction ventriculaire, au lieu de se faire en une seule fois, s'accom-

plit, d'après Chauveau, en deux ou trois fois. La contraction ventricu-

laire se composerait donc de plusieurs efforts systoliques nécessaires

pour vaincre les obstacles situés à la périphérie du système artériel,

par suite de l'hypertension vasculaire. Traube et Rosenstein avaient

admis déjà que la systole n'est pas constituée par une secousse unique,

mais par une série de plusieurs contractions, et Lépine a cité un cas de

systole en deux temps chez un cardiopathe en état d'hypertension arté-

rielle^ D'après d'Espine, il serait possible de reconnaître plusieurs degrés

dans ce bruit de galop : Au J" degré, il n'y a pas trace de redouble-

ment du premier bruit, mais celui-ci est rude, prolongé et va crescendo

comme intensité et comme tonalité; c'est ce qu'il appelle le premier bruit

renflé; il se distingue du murmure mitral qui va, au contraire, en dimi-

nuant. Au 2" degré, l'oreille perçoit un double premier bruit dont les

deux termes sont à peine dissociés (bruit de trot). Enfin, au 3"^ degré, la

dissociation du double premier bruit est complète (bruit de galop).

Celte théorie est combattue par ceux qui admettent que le choc du

galop est diastolique et non systolique, et qu'il est dû à la distension

brusque de la paroi, et non à sa simple contraction. Comment expliquer

' ExciiAQUET [Thèse de Paris, 1875). — Johnson (Bril. mcd. journ., 1876).

' Ad. d'Espine {Bull. méil. de la Suisse romande, 1879, el Revue de médecine, 1882). —
DouvERET et CiiABALiER {Lyon med., 1889).

'
?i isENSTEiN (Deulsch. arch. f. klin. med., 1879). — Léi-ine (de Lyon), [Lyon méd., 1880;,
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par cette théorie, les cas assez nombreux où le bruit surajouté se pro-

duit au milieu et même au commencement de la diastole, au point de

simuler un dédoublement du second bruit ?

Bouveret et Cliabalier (de Lyon) partagent l'opinion de d'Espine, et ils

ont démontré par des tracés cardiographiques, que pour la production

du bruit de galop, « la systole venlriculaire présente deux efforts suc-

cessifs, au lieu d'un seul, comme à l'état normal, et que le double choc

de la pointe est précisément la manifestation extérieure de ce double

effort systolique ».

4° Théorie de Potaiii. — Après avoir démontré par divers tracés car-

diographiques, que c'est bien au moment de la présystole que se produit

le mouvement anormal donnant lieu à la sensation du bruit de galop,

Potain en donne l'explication suivante :

Le bruit surajouté est un choc de tension diastolique, déterminé par la

pénétration de l'ondée sanguine dans le ventricule au moment de sa

diastole, et ce choc résulte de la distension brusque des parois venlri-

culaires se produisant le plus souvent à la fin de la période diastolique,

au moment de la présystole, c'est-à-dire au moment de la contraction

auriculaire qui termine brusquement le remplissage ventriculaire.

Celle brusque distension ventriculaire n'est que l'exagération de l'état

normal, comme j'ai pu le constater sur une de mes malades atteinte

d'ectocardie et que j'ai présentée à la Société médicale des bùpitaux '. A
l'état pathologique, cette distension ventriculaire se perçoit à la main et à

l'oreille, elle est le résultat de l'inextensibilité et de la rigidité des parois

ventriculaires, deux conditions réalisées par l'épaississement scléreux

du myocarde, ou par son état spasmodique, ou encore par l'épuisement

de sa tonicité musculaire. 11 en résulte que la paroi n'ayant plus, pour

résister à l'ondée sanguine, que son élasticité seule, entre en tension au

moment précis oii celle-ci se produit (fièvre lypho'fde, cachexies, chlo-

rose, dilatation cardiaque droite d'origine abdominale). La contraction

des oreillettes ne joue aucun rôle, et ce qui vient à l'appui de la théorie

de la production du bruit anormal par la tension de la paroi ventriculaire

esl le fait que, dans le cas d'intermittence cardiaque oîi cette tension

est nulle, on voit se produire à la suite une ou deux révolutions sans

bruit de galop '.

L'inextensibilité de la paroi ventriculaire peut être définitive et pcnna-

nenle, auquel cas le bruit de galop reste aussi permanent. Cependant,

' H. IlLCiiAnD. Un cas d'ectocardie. {Soc. méd. des hùp., 1S8S.) — Fraxi;ois Franck {Arch.

de Phys., 1889).

' Potain (Soc. médicale des hôpitaux, 187.J). — Congres de Grenoble, 1886.
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par le repos, par le régime lacté et la digitale, il a une tendance à dimi-

nuer et même à disparaître, parce que le repos cl le régime lacté

abaissent la tension artérielle, parce que la digitale la régularise et qu'elle

ralentit et fortifie le cœur. Car, il ne faut pas oublier que le plus souvent,

le bruit de galop est un indice de fatigue cardiaque.

Cette inexlensibililé peut être passagère dans plusieurs conditions :

1" dans les cas d'hypertension artérielle simple s'accompagnant, non

seulement de spasme artériel, mais aussi de spasme cardiaque ;
2° dans

les premières périodes de l'arlério-sclérose généralisée avec hypertrophie

du cœur ;
3° dans les simples congestions rénales et dans toutes les

néphrites interstitielles indépendantes de l'arlério-sclérose. 11 en résulte

que le bruit de galop est également passager.

La même théorie peut être invoquée pour la production du bruit de galop

dans la péricardite aiguë et les anévrismes pariétaux du cœur. Celui

de la péricardite se montre dés le début de l'affection, avant l'appari-

tion des frottements ; il se dislingue par conséquent des faiiv bruits de

galop pour lesquels le bruit surajouté est constitué par un frollemenl

mésodiastolique ou présyslolique, et il n'est certes pas dû, comme l'a

dit Maurice Raynaud, à un frottement se montrant pendant le grand

silence sous l'influence de la contraction auriculaire. Pour Polain, le

mécanisme de sa production est celui-ci : le myocarde perd une partie

de sa tonicité par suite de la plegmasie du feuillet viscéral péricardique ;

il en résulte, au moment de la réplétion ventriculaire, un choc de tension

diastolique analogue à celui de la néphrite interstitielle. Mais, dans la péri-

cardite, comme dans la fièvre typhoïde et la grippe, comme dans tous les

cas où le bruit surajouté est dû à une diminution de la tonicité du muscle

cardiaque, le bruit de galop est beaucoup moins accusé que dans ceux

où, comme dans l'artério-sclérose, la paroi ventriculaire est atteinte de

rigidité et d'inextensibililé.

Dans les anévrismes pariétaux du cœur, on peut constater aussi un

rythme de galop dans lequel le bruit surajouté est produit par la mise

en tension de la poche anévrisraale. Dans un cas cité par Rendu', ce

rythme avait des caractères particuliers qui permettaient de le distin-

guer du galop de la néphrite interstitielle. Dans l'anévrisme, en effet,

par suite de ses rapports souvent plus immédiats avec la cage thora-

cique, par suite de l'amincissement de la paroi anévrismale et de son

défaut absolu de contraclililé, le claquement surajouté peut être, à timbre

net et éclatant, s'entendant dans une étendue assez considérable, tandis

que celui de la néphrite interstitielle présente un timbre sourd et pro-

' Rendu {Soc. médicale des hùpitaux, 1881).
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fond. Mais ces différences de timbre, qui tiennent seulement à la cons-

titution différente de la poche anovrismale et de la paroi ventriculaire,

n'indiquent certainement pas un nouveau mécanisme dans sa production.

Je vous ai dit que, tantôt le bruit.de galop se rapproche de la systole

(galop présj'stolique), que tantôt il s'en éloigne, le bruit surajouté ayant

lieu au milieu du grand silence et pouvant même se rapprocher du

second bruit (galop diastolique). Comment expliquer ces faits, et peuvent-

ils avoir une signification pronostique?

Mes recherches m'ont appris que, le plus souvent, le mode de con-

traction de loreillette, s'il n'a aucune influence sur la production du

bruit de galop lui-même, peut en avoir sur le moment de sa production.

Si l'oreillette est hypertrophiée et si elle se contracte brusquement

à la fin de la diastole ventriculaire, elle déterminera surtout le galop

présystolique ; si l'oreillette est simplement dilatée avec diminution de

sa contractililé, elle se contractera avec plus de lenteur, et produira

le galop diastolique, lequel sera ainsi d'un pronostic plus sérieux.

D'après Lépine ' (de Lyon), « l'écartcment anormal des systoles auricu-

laire et ventriculaire » aurait parfois une certaine influence sur le mode

de production et d'apparition du bruit de galop. A l'état normal, la sys-

tole de l'oreillette gauche précède d'un temps très court celle du ven-

tricule. Cependant, il est des cas où la systole de l'oreillette s'écarte de

cette dernière, au point d'en être séparée par un intervalle assez long.

Or, cet écartement anormal des systoles auriculaire et ventriculaire

expliquerait la production du bruit de galop diastolique. Mais ce n'est

pas la contraction de l'oreillette qui anticipe, c'est celle du ventricule qui

retarde, en raison de son énergie devenue insuffisante pour surmonter

les obstacles périphériques.

Selon Polain, ces modifications dans le moment d'apparition du bruit

surajouté dépendent de la rapidité plus ou moins grande avec laquelle

le cœur se contracte. Quand celui-ci se rerapUt vite, le bruit est dias-

tolique; lorsqu'il se remplit lentement, la systole auriculaire est plus

tardive, se rapprochant davantage de la systole ventriculaire, et le galop

est plus franchement présystolique.

Pour CufTer et Barbillon S le galop diastolique indiquerait le plus

souvent une hypertrophie concentrique du ventricule gauche. Car, dans

ce cas, le cœur dont la capacité ventriculaire est diminuée, se remplit

plus vite qu'un cœur dilaté, la tension intra-venlriculaire arrive plus rapi-

c

' LéI'Ine {Revue de médecine, 1882).

' CuFFER et h. GuiNON {Revue de médecine, 1886). — Cuffer et ISarbillon [Arch. de

médecine, 1887),
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dément à son maximum, le choc a lieu plus tôt, il se rapproche donc du

second bruit. Le galop présystolique indique une hypertrophie excen-

trique, parce que la capacité du ventricule étant augmentée, son évacua-

tion est plus longue, le bruit surajouté a lieu plus près du premier bruit

du cœur, qui peut même devenir soufflant par suite de la dilatation de

rorifice mitral. Cette théorie est 1res hypothétique, car elle est incapable

d'expliquer les cas assez nombreux oîi un galop présystolique devient

diastolique sur le même sujet, en quelques heures ou en quelques

jours.

Je suis entré dans tous ces détails sur la pathogénie du bruit de

galop pour bien montrer sa valeur diagnostique et pronostique. Avec la

théorie un peu exclusive de Potain, qui suppose pour sa production l'al-

tération préalable et l'inextensibilité de la paroi ventriculaire, on com-

prend difficilement son apparition sous la seule influence de l'hyperten-

sion artérielle et dès les premières périodes de l'artério-sclérose, alors

que celle-ci est restée limitée aux parois vasculaires et n'a pas encore

envahi le cœur. On la comprend mieux avec la théorie de d'Espine

et de Bouverel, qui admet la division de la systole en deux temps. Or,

les tracés cardiographiques donnent raison à ces deux opinions. Que

faut-il en conclure ? C'est qu'il n'y a pas un bruit de galop, mais plu-

sieurs bruits de galop.

Le bruit de galop diastolique ou présijstolique indique l'altération sclé-

reuse du myocarde, et il a pour principal caractère sa tendance à persister.

De plus, il coïncide parfois avec la production d'un souffle fonctionnel

de la mitrale dû à la dilatation des cavités cardiaques, et avec quelques

symptômes d'hyposyslolie (léger œdème prétibial, etc.), ce qui en fait un

signe de fatigue cardiaque. Enfin il est représenté le plus souvent par

deux brèves et une longue(ww_)-

Le bruit de galop systolique (ou plutôt mésos)jstolique^ puisqu'il fait

partie de la systole) ne devient pas et ne peut pas devenir diastohque
;

il n'est symptomatique que de l'hypertension artérielle et du premier

stade de l'artério-sclérose ; il se montre à une période où le cœur est

seulement hypertrophié sans être envahi encore par la sclérose dyslro-

phique ; il s'accompagne rarement de souffle fonctionnel de la mitrale
;

il a pour caractère sa tendance à apparaître ou à disparaître rapidement

sous l'influence des causes capables d'augmenter momentanément la

pression vasculaire. Ce bruit de galop mérite mieux le nom de bruit de

trot, et il peut être représenté par une longue entre deux brèves (w_w).

Ce bruit de trot (systolique) signifie faiblesse du cœur par augmentation

des résistances périphériques. Le bruit de galop (diastolique),est un signe
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d'arlério-sclérose à sa seconde ou troisième période ; il signiiie encore

faiblesse du cœur, non seulement par augmentation des résistances

périphériques, mais aussi et surtout par diminution de la force contrac-

tile du cœur.

La distinction entre ces deu\ bruits n'est pas toujours facile à faire au

lit du malade, j'en conviens ; mais elle n'est pas impossible avec un

peu d'atlenlion, et elle peut acquérir une grande importance, puis-

qu'elle permet d'établir la période de la maladie et son degré de eura-

bilité.

En tout cas, le bruit de galop, ou plutôt une de ses variétés, le bruit

de trot, doit être ajouté encore aux symptômes d'hypertension artérielle,

puisque celle-ci est une des principales conditions de sa production.

Ces symptômes que j'ai étudiés dans une des précédentes leçons, m'ont

permis de formuler cette première loi clinique :

L'artériosclérose du cœur, comme l'artério-sclérose généralisée, étant

l'effet rt non la cause de Fhypertension artérielle, est caractérisée pen-

dant la plus grande partie de son évolution clinique, par les symptômes

de cette hypertension.

2° Symptômes mi;iopragiqlies. — Comme l'a démontré Cl. Bernard, la

circulation sanguine sert dans les organes, à leur fonction et à leur

nutrition, et l'on cite de nombreux cas où la circulation suffisante pour

la nutrition est insuffisante pour la fonction.

Comme exemple, on peut rappeler ce qui se passe pour la claudi-

cation intermittente des extrémités. Par suite de l'oblitération ou du

rétrécissement de l'aorte abdominale chez le cheval, l'afflux sanguin,

suffisant pour entretenir la nutrition des membres postérieurs au repos,

devient insuffisant pour leur fonctionnement, parce que celui-ci a tou-

jours besoin d'une irrigation vasculaire plus importante. Aussi, après

quelques pas ou après une course d'une durée plus ou moins courte, le

train postérieur faiblit, puis il se raidit et l'animal tombe ; après quelques

instants, il se relève, marche de nouveau pour tomber encore. Cette

maladie décrite chez les animaux par Bouley, et chez l'homme par Char-

€ot en 1858, porte le nom de « paralysie douloureuse intermittente »,

ou encore de « claudication intermittente des extrémités ». Elle résulte

d'une diminution dans l'aptitude fonctionnelle d'un membre ou d'un

organe, fait que Potain a désigné sous le nom de miopragie, ou mieux

de méiopragie (de o-îlov, moins, et de T^paTs-sw, fonctionner). En un mot,

(( les accidents causés par l'ischémie s'exagèrent toutes les fois que l'or-

gane malade entre en action, en raison de la quantité de sang plus grande

HENRI HUCHARD. — MALADIES DU CŒUR. 1*
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que son fonctionnement réclame' ». Les myopes sont atteints de méio-

pragie fonctionnelle de la vision, et, comme le dit Potain, les myopies

viscérales sont nombreuses.

Or, qu'arrive-t-il dans rartério-sclérose généralisée, dans cette maladie

qui a pour résultat de diminuer, par suite du rétrécissement artériel,

l'afflux sanguin dans tous les organes ? Elle place ceux-ci dans un état

d'infériorité, de fatigue et de méiopragie continuelles, elle les fait boiter,

non seulement lorsque leur fonctionnement s'exagère, mais aussi lorsqu'il

est normal, et c'est ainsi qu'il y a des méiopragies cérébrales, médullaires,

bulbaires, cardiaques, rénales, hépatiques, etc.

Rappelez-vous ce malade de la salle Bazin, âgé de soixante-dix-sept ans,

atteint d'athéromasie cérébrale très accusée. Nous le faisons lire. Pendant

quelque temps, il s'acquitte fort bien de cette lecture, puis il s'arrête parce

qu'il ne comprend plus, parce qu'il souffre, et il est incapable de con-

tinuer. Après un moment de repos, il reprend sa lecture pour s'arrêter

encore. 11 est atteint d'une sorte de claudication cérébrale intermittente

désignée par quelques auteurs sous le nom de dyslexie. Ce phénomène

ressemble à celui qu'éprouvait le malade d'Abercrombie : atteint d'anémie

cérébrale, il se plaignait d'un grand mal de tête et d'un certain

trouble intellectuel quand il voulait écrire ou lire. Il rappelle encore cet

autre malade observé par Bricheteau, et qui pouvait travailler seulement

lorsqu'il avait la tête déclive. C'est pour la même raison que les vieillards

ou les individus atteints d'athérome cérébral ont des vertiges lorsqu'ils

se lèvent, lorsqu'ils passent brusquement de la position horizontale à la

station verticale, ou encore lorsqu'ils se livrent à quelques travaux intel-

lectuels. Le vertige méiopragique est même un symptôme fréquent chez

les artério-scléreux, comme je l'ai écrit dès 1889, et comme Grasset l'a

bien démontré en 1890 dans son étude sur le vertige cardio-vasculaire^

« La localisation de l'artério-sclérose sur un organe— dit cet auteur —
donne naissance, pendant les premières phases de l'affection, à des

troubles curieux, inexplicables avant la théorie de Huchard, et qui cons-

tituent ce que l'on peutappeler la claudication intermittente de l'organe. ..

Quand l'artério-sclérose envahit un viscère, qu'il s'agisse du spasme

initial ou de l'artérite consécutive, la circulation est gênée dans cet

organe. Cette gêne n'est point suffisante pour empêcher les actes ordi-

naires de la vie ; mais si, à un moment donné, la fonction s'exagère, l'or-

gane, devenu insuffisant, fait quelques faux pas, puis cesse moraentané-

' PoTAiN (Dict. encyclopédique, 1870, cl Bulletin mrdical, 30 mai, 1888).

Grasset (Montpellier médical, 1890).
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ment de fonctionner. Bientôt, il a acquis de nouvelles forces et reprend

sa fonction un instant interrompue. Voilà ce que j'appelle la claudication

intermittente des organes ; il s'agit là d'un trouble passager de la fonc-

tion pouvant aboutir à sa suppression transitoire, et provoqué par une
irrigation insuffisante. »

On doit encore citer, parmi les méiopragies médullaires, les paraplé-

gies passagères de certains diabétiques, les contractures fugaces, les

aneslhésies avec ou sans fourmillements, etc.
; parmi les méiopragies

cérébrales, l'hémiparésie, l'amnésie, la fatigue intellectuelle, les aphasies

transitoires, etc. ; enfin, parmi les méiopragies bulbaires, la maladie de

Slokes-Adaras, ou pouls lent permanent avec attaques syncopaleset épilep-

tiformes, certaines formes transitoires de respiration de Cheyne-Stokes.

Au sujet des méiopragies médullaires, il est intéressant d'appeler l'at-

tention sur un phénomène clinique bien singulier, signalé en Angle-

terre par Buzzard, sous le nom de : giving loay of the legs, et en France

par Charcot, sous ceux « d'effondrement, de dérobement », ou encore

« d'affaissement et de tassement » des jambes, d'après la dernière expres-

sion d'un de mes malades. Je vous ai montré une femme âgée de quarante-

six ans, alcoolique et nerveuse, qui présentait l'accident suivant : elle mar-

chait avec 1.1 plus grande facilité et pouvait même courir pendant quelques

instants
;
puis, subitement, elle s'affaissait sur elle-même et tombait à terre.

Elle se relevait ensuite, et marchait de nouveau pour retomber encore. 11

s'agissait là d'une véritable claudication intermittente des extrémités.

D'autres fois, cet accident se présente sous une forme plus atténuée,

et je vous en ai montré plusieurs cas chez des malades atteints de

goitre exophtalmique, de diabète ou de tabès. Il s'agit alors d'un simple

affaiblissement de l'un ou des deux meinbres inférieurs, qui survient et

cesse rapidement sans être suivi de chute. Or, ce symptôme est un

diminulii de la claudication intermittente des extrémités ; il se ren-

contre non seulement chez les diabétiques, les alcooliques et les tabé-

tiques, maladies caractérisées par la fréquence assez grande des dégéné-

rescences artérielles, mais aussi chez les artério-scléreux où l'on observe

avant ou après la production de l'endartérite généralisée, des, spasmes

vasculaires analogues à ceux du goitre exophtalmique. En résumé, toutes

les maladies qui donnent lieu à ce signe de « l'effondrement des jambes »

ne le produisent qu'à la faveur de l'endartérite ou du spasme artériel, et

c'est pour cette raison qu'on l'observe parfois au début l'artério-sclérose

généralisée et dans le cours de la maladie de Parry-Graves. 11 s'agit en-

core là d'une méiopragie des membres inférieurs, absolument compa-

rable à celles que j'ai déjà passées en revue.
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Eludions maintenant les méiopragies cardiaquea. Le type de la clau-

dication intermittente du cœur est représenté par l'angine de poitrine

vraie, et vous verrez, lorsque nous aborderons son élude, que le carac-

tère clinique le plus important de ce syndrome consiste dans la provo-

cation des accès par la marche, par un effort, par tout acte qui aug-

mente le fonctionnement de l'organe. Plus tard, même sans effort, le

fonctionnement normal du cœur obligé d'être continuellement en mou-

vement, provoque à chaque instant des crises, lorsque les artères coro-

naires sont presque complètement oblitérées, et c'est ainsi que le malade

se trouve, comme je l'ai dit, en étal de mal anr/ineux.

Chez les artério-scléreux, Yasystolie peut être encore un accident de

mùiopragie cardiaque. C'est ainsi que je vous ai montré chez ces

malades bon nombre d'asystolies transitoires provoquées par quelques

l'alignes ou quelques marches, asystolies qui disparaissaient assez rapide-

ment par un repos de quelques jours. Pour les cardiopathies artérielles

surtout, le repos est la digitale du cœur. Vous auriez donc tort de regarder

toujours l'asystolie comme un accident terminal de toutes les cardio-

pathies; elle peut être transitoire, de nature fonctionnelle, provoquée

seulement par quelques efforts , et disparaître assez rapidement ; ou

encore, elle peut être permanente, définitive, de nature organique, et

causée par l'altération irrémédiable du muscle cardiaque.

Vous avez vu ce malade, artério-scléreux et cardiopathe artériel. Agé

de cinquante-six ans, alcoolique et syphiUtique, il souffre de son cœur

depuis quatre ou cinq ans, et il nous est arrivé dans un état lamentable :

œdème considérable des membres inférieurs et remontant jusqu'aux

cuisses, congestion intense des poumons, du foie et des reins avec albu-

minurie abondante ; au cœur, aucun souffle, mais battements précipités,

inégaux et faibles avec disparition du choc précordial, et augmentation

de lamatité cardiaque. Ici, l'étal asystolique est installé depuis plusieurs

mois, il est devenu définitif et résiste au repos, au régime lacté comme

k la digitale. Nous pourrons retarder encore l'échéance fatale, mais nous

ne l'empêcherons pas, l'asystolie est permanente parce que les lésions

dégénératives du muscle cardiaque sont également définitives et perma-

nentes.

Tout autre est ce malade, âgé de quarante-neuf ans, fort et vigoureux,

alcoolique et saturnin, couché au n° 3 de la salle Bazin. Charretier de

son état, il a été obligé, depuis quelques mois, de faire de longues

marches et de porter de lourds fardeaax. Il nous est arrivé dans un état

notable d'hyposystohe : léger œdème des membres inférieurs, un peu

(l'hypérémie hépatique et de congestion œdémateuse de la base des deux

lioumons, dyspnée continue, battements du cœur faibles, précipités et
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arythmiques. Le cœur ne présente qu'un léger prolongement du premier

bruit, symptomatique d'une cardiectasie subaiguë et d'une dilatation con-

sécutive de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche. Cet homme est un

artério-scléreux, comme vous avez pu le constater par l'état de ses artères,

il n'a pas de lésion valvulaire proprement dite, et son affection cardiaque

doit être rapportée au groupe des cardiopathies artérielles. Eh bien, le

repos au lit, pendant une huitaine de jours, avec le régime lacté mitigé,

a été capable, sans l'intervention d'aucune autre médication, de faire

disparaître cette crise asystolique transitoire, occasionnée seulement par

quelques fatigues et par le fonctionnement exagéré du cœur.

Grasset a publié une observation absolument semblable à cette der-

nière, et pour laquelle la crise d'asystolie passagère devait être égale-

ment attribuée à une rupture brusque de l'équilibre cardiaque, à un faux

pas du cœur provoqué par l'irrigation insuffisante de l'organe. Car, il ne

faut pas oublier, comme il le dit si judicieusement, que « la vasculari-

salion du myocarde, chez l'artério-scléreux cardiopathe, est incomplète
;

elle suffit pourtant à la vie hygiénique, c'est-à-dire à une existence sans

fatigue, sans effort, sans refroidissement, en un mot. sans raison aucune

d'une rupture d'équilibre. Que la circulation du myocarde, sous l'in-

fluence d'une perturbation quelconque, devienne insuffisante, aussitôt

le cœur boite, et l'asystolie survient. Mais, comme il s'agit seulement

d'un spasme des artérioles et non d'une altération avancée du myocarde,

on arrive assez facilement à rétablir l'équilibre, à faire disparaître la

claudication cardiaque et ses conséquences ».

Je ne saurais mieux dire pour exposer les idées que je vous soumets.

Mais, dans ces asystolies transitoires et presque subites des cardio-

pathes-artériels que j'ai fait connaître dès 1886'. un autre élément

que le spasme des artérioles entre enjeu : c'est la dilatation aiguë du

cœur dont sont souvent atteints ces malades, dilatation le plus souvent

consécutive à la contracture et à l'altération commençante du système

artériel.

Il existe donc trois sortes d'asystolies dans l'artério-sclérose :

i" L'asystolie méiojira</ique, due à la diminution d'aptitude fonction-

nelle du myocarde
;

2° L'asystolie cardiectasiqiie, due à la dilatation du cœur, accident

fréquent de la cardio-sclérose :

i° L'asystolie (imijocardique , due à la dégénérescence complète et

définitive du myocarde. La dernière seule est souvent irrémédiable et

permanente.

' Congrès de \anc>/, 1886.
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Le rythme du cœur est, comme on le sait, fonction du muscle car-

diaque et non de ses nerfs. Par conséquent, on comprend bien pour-

quoi la dégénérescence dystrophique du myocarde consécutive à la

sténose ou à l'oblilération des coronaires donne lieu, d'une façon per-

manente, à une arythmie rebelle à tous les moyens thérapeutiques. Cette

boiterie du cœur devient incurable, elle est presque une infirmité car-

diaque, parce qu'elle résulte d'une méiopragie permanente.

Mais, il existe aussi dans la cardio-sclérose une autre forme d'aryth-

mie. Paroxystique, elle me paraît êtr-e en rapport avec les accès de

spasme des artères coronaires, au début même de la maladie. Cette

arythmie, que j'ai souvent observée, et qui s'accompagne ordinairement

d'une sensation d'anxiété précordiale, mérite le nom à'arythmie angois-

sante paroxystique. Dans l'intervalle des accès, les battements du cœur

sont normaux, cl l'arythmie est provoquée par le plus léger effort ou

par une émotion qui accélère les mouvements de l'organe. C'est là un

exemple de méiopragie cardiaque transitoire à forme arythmique.

Le rythme couplé du cœur sur lequel je m'étendrai plus loin, est

caractérisé par la réunion de deux révolutions cardiaques rapprochées

l'une de l'autre et dont la première est forte et la seconde assez faible

pour ne pas se faire sentir au pouls. C'est là une forme d'arythmie

cadencée que j'ai pssez souvent rencontrée dans la cardio-sclérose. Ces

deux révolutions cardiaques sont séparées du couple suivant par un

long silence, correspondant à une sorte de repos du cœur. Il s'agit

encore d'une sorte de méiopragie transitoire.

A l'appareil respiratoire correspond un accident du même ordre. A

l'état normal, et lorsque le malade est au repos complet, la respiration

est régulière ; mais, sous l'influence d'un mouvement, de la marche,

elle se précipite et devient pénible. C'est ce qui caractérise la dyspnée

deffort ou dyspnée de travail (dyspnée de Corvisarl) des artério-sclé-

rcux. Je l'étudierai plus complètement en parlant des symptômes toxiques.

Du côté du foie et du rein, on observe encore des phénomènes sem-

blables. Le malade peut momentanément boiter par son foie et par son

rein, et comme la destruction et l'éhmination des poisons subissent un

temps d'arrêt, il en résulte des accidents d'intoxication que nous aurons

à étudier plus loin. Souvent, chez les vieillards comme chez les athéro-

mateux, la lésion rénale était restée latente ; sous l'influence d'une

maladie fébrile, d'une pneumonie par exemple, le rein devient tout

d'un coup insuffisant pour l'élimination de l'excès des déchets organi-

ques engendrés par la maladie fébrile, et il en résulte une auto-intoxi-

cation qui se traduit de bonne heure par l'apparition de phénomènes
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typhoïdes. Le rein est encore en état de méiopragie, et c'est là une des

causes de la gravité des pneumonies chez les vieillards et les artério-

scléreux.

Ainsi donc, en raison de leurs scléroses vasculaires, tous les organes

sont en imminence continuelle de fatigue et d'inaptitude fonctionnelle,

et par le fait de la généralisation de la maladie dans les viscères, les

méiopragies diverses peuvent s'associer et se succéder.

Je vous ai montré, à ce sujet, un cardiopathe-artériel qui eut d'abord

des vertiges (méiopragie cérébrale), puis des accès d'angine de poitrine

(méiopragie cardiaque) et qui succomba à une gangrène des membres

inférieurs, elle-même précédée pendant plusieurs mois par tous les

symptômes caractéristiques de la claudication intermittente des extré-

mités (méiopragie périphérique). Charcot a cité l'exemple d'un artério-

scléreux qui, après avoir été atteint d'une cécité subite de l'œil due à

une thrombose de l'artère centrale de la rétine, éprouva tous les symp-

tômes d'une claudication intermittente des extrémités et finit par suc-

comber à une attaque d'angine de poitrine. » Le même sujet qui avait

boité des jambes, boita du cœur au bout d'un certain temps. » Le

diabète qui produit de l'endartérite oblitérante
,
probablement sous

l'influence de la goutte parfois concomitante, peut donner lieu succes-

sivement à cette claudication intermittente des extrémités, et à la clau-

dication intermittente du cœur, ou angine de poitrine, comme Vizioli

en a donné récemment une observation intéressante *

.

Il serait facile de multiplier encore les exemples. Ceux que je viens de

citer sont suffisants pour faire comprendre leur importance et leur fré-

quence. Il faut les étudier et les chercher avec soin, car les symptômes

raéiopragiques avec ceux de l'hypertension artérielle, et les symptômes

toxiques que nous allons passer en revoie, peuvent être considérés comme
les xligmates de l'artério-sclérose.

Les développements dans lesquels je viens d'entrer me permettent

de formuler cette deuxième loi clinique :

Dans rartériosclérose^ sous l'influence des sténoses artérielles, orga-

niques par endartérile, ou fonctionnelles par spasme vasculaire, tous les

viscères et appareils sont en imminence continuelle de fatigue ou de

méiopragie.

.3" SvMPTOsiEs TOXIQUES. — Daus le cours, et même au début des car-

diopathies artérielles, on voit survenir des accidents dont la pathogénie

< Vizioli (Acad. med. Napoli., 1891).
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avait été méconnue. Ce sont, par ordre d'importance et de fréquence :

la dyspnée, certains vertiges et délires.

Depuis plus de six ans, c'est-à-dire depuis le jour où dans la thèse

de mon élève Sabatier en 1886, j'ai établi la distinction entre les cardio-

pathies artérielles (endartériques) et les cardiopathies valvulaires (endo-

cardiques), j'ai distrait de la dyspnée dite cardiaque, tout un ordre de

dyspnées auquel j'ai reconnu, par les observations cliniques et les résultats

thérapeutiques, une origine toxique. C'est là un des sujets les plus inté-

ressants de la cardiopatholog'ie, plus important même à étudier que les

syncopes et les palpitations ; car la syncope n'est presque jamais un

signe de maladie organique du cœur, et lorsqu'on la rencontre, on doit

toujours penser à son origine réflexe ou nerveuse, condition souvent réa-

lisée dans l'association assez fréquente des cardiopathies avec des névroses

diverses, et surtout avec l'hystérie, comme je l'ai démontré dans la thèse

récente d'un de mes élèves '. D'un autre côté, les palpitations les plus

violentes et les plus rebelles sont fréquemment l'apanage de troubles

fonctionnels, ou encore de troubles réflexes dont le point de départ vient

le plus souvent des maladies diverses des organes abdominaux (dyspep-

sie, maladies de l'intestin, du foie, de l'utérus et de ses annexes, etc.).

Par contre, la dyspnée est l'un des accidents les plus constants, les plus

tenaces des cardiopathies. Mais, au point de vue pathogéniquu, elle offre

deux grandes variétés : la dyspnée mécanique et la dyspnée toxique.

La première est connue depuis longtemps. Elle est le résultat direct

de l'affection du cœur, dans les endocardites et myocardites aiguës, et

surtout dans les affections organiques de l'appareil valvulaire, dans le

rétrécissement mitral, la maladie dyspnéisante par excellence, dans les

dégénérescences graisseuses du cœur où elles peuvent être dues à la

cardiectasie contre laquelle une large saignée produit parfois de mer-

veilleux effets, ainsi que cela résulte des observations publiées dans la

thèse de mon élève M. Thierry '. Mais ce sont surtout les complications

du côté de l'appareil pulmonaire (congestions du poumon, œdèmes pul-

monaires aigu ou subaigu, infarctus, etc.), qui réalisent le plus souvent

cette cause de dyspnée mécanique provoquée par la rupture de compen-

sation de la lésion cardiaque. La médication est ici anti-asystolique, et

c'est la digitale qui en fait tous les frais et qui assure souvent le succès.

Je n'insiste pas sur cette dyspnée mécanique connue depuis longtemps,

mais à laquelle on a fait jouer à tort un rôle prépondérant, puisque

Maurice Uaynaud disait que « dans l'immense majorité des cas, sinon

' Hue. Maladies du cœur et névroses {Thèse inaug. de Paris, 1S9I).

' M. TiiiERKY. La saignée dans les airections organiques du .cœur et de l'aorte {Thèse

inaug. de Paris, 1887).
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toujours, la dyspnée cardiaque se rattache à des lésions matérielles des

poumons ou de leur enveloppe séreuse ».

Il n'en est pas de même de la dyspnée toxique \ qu'aucun auteur ne

signale. En voici un exemple parmi les 200 cas que j'ai observés :

Un malade présente du côté du cœur des signes caractérisés par une

légère arythmie et par la présence d'un souffle très fort à l'orifice mitral.

Or, cet homme est mitral par son souffle et aortique par la maladie ; il

est atteint d'une cardiopathie artérielle à type valvulaire. Il n'a jamais

eu de rhumatisme, il est artério-scléreux : ses artères sont dures et

rigides ; elles sont animées de battements anormaux à la région cervi-

cale ; le pouls irrégulier est serré, concentré, cordé, comme disaient les

anciens; l'aorte est légèrement dilatée, ce que l'on constate non seule-

ment par l'augmentation de sa matilé, mais aussi par l'élévation anor-

male des sous-clavières ; enfin, il existe à la base du cœur un léger

prolongement du premier bruit et un retentissement diastolique des plus

nets à droite du sternum. Il s'agit ici d'une cardiopathie artérielle, ce

qui veut dire : maladie du cœur consécutive à la lésion de ses vaisseaux

nourriciers.

Mais, ce qui frappe le plus l'attention, c'est une dyspnée intense,

paroxystique, survenant sous l'influence de la marche, d'un mouvement,

du moindre effort, et se traduisant aussi pendant la nuit, d'une façon

spontanée, par des accès souvent intenses. Cette gène de la respiration,

dyspnée d'e^ort, ou encore dyspnée de travail [Arbeits-dijspnœ des

Allemands), c'est la dijqmée de Co7'visart, du nom de l'auteur qui, au

commencement de ce siècle, l'a bien caractérisée, comme on le verra

plus loin dans la description clinique que je veux en faire, me bornant

à cette place, à faire comprendre sa vraie pathogénie.

Le malade est tellement incommodé de cette oppression, qu'il vient

à l'hôpital pour en être délivré. Et cependant, au premier abord, il n'y

a rien pour l'expliquer. A la base des deux poumons, on constate l'exis-

tence de quelques râles sous-crépitants, et même, le murmure vésicu-

laire se fait partout avec ses caractères normaux ; il n'y a pas, il n'y a

jamais eu d'albumine dans les urines ; le choc de la pointe du cœur

n'est pas affaibli ; la tension artérielle, au lieu d'être diminuée, est plus

élevée qu'à l'état normal ; il n'y a pas trace d'œdème péri-malléolaire ou

' IkcHARD. La dyspnée cardiaque (Ilevue gen. de clin, et Ihc'rap., 1887-1888). — I.a

dyspnée toxique dans les cardiopathies artérielles {Soc. de l/icrap., 12 jiiin 188".l). — La

dyspnée chez les cardiaques {Scmahte médicale, avril 1890). — L'insuffisance aortique

artérielle, son traitement (Semaine médiciile. fév. 1801). — La thérapeutique pathopéni-

que; des difTérentes variétés de dyspnée ca.vA\^<\\K [Ilevue gén. de clin, et l/Kh-ap., 1891).

— De la dyspnée toxique dans les àlTections du cœur (Société médicale des liopiluux, 1892).
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prélibial, aucun indice de rupture de compensation, aucun trouble céré-

bral. La dyspnée ne vient donc ni du cœur qui présente ses dimensions

normales, ni du poumon, ni du cerveau. Elle est due à im état d'imper-

méabilité relative du rein, qui élimine incomplètement les toxines déve-

loppées ou introduites dans le tube digestif, et cela en vertu de cette

loi fondamentale que j'ai formulée :

C insuffisance rénale est un symptôme précoce et presque constant des

cardiopathies artérielles, môme en l'absence d'albuminurie.

Nous en avons la preuve dans le prompt succès de la médication qui

consiste à prescrire dans ces cas un régime alimentaire d'oii sont exclues

toutes les substances renfermant des toxines ou des ptomaïnes (viandes,

bouillons et potages gras, qui sont de véritables décoctions de ptomaïnes

ou des « solutions de poison », poissons, fromages faits, charcuterie, etc.).

Le régime lacté absolu remplit ces conditions, et en quelques jours,

même en vingt-quatre heures, avec une rapidité parfois surprenante, il

fait disparaître cette dyspnée toxique ou jitomaïnique.

On peut objecter qu'il s'agit là d'une sorte de dyspnée urémique sur-

venant dans toutes les cardiopathies artérielles sous l'influence d'un brigh-

lisme latent. Cela est possible, et môme vraisemblable. Mais c'est là une

dyspnée urémique d'un genre particulier, puisqu'elle se montre au début

même de ces cardiopathies, puisqu'elle ne s'accompagne d'aucun autre

accident urémique, puisqu'elle cède si facilement et si rapidement au

régime lacté sans le secours d'aucune autre médication. En tous cas, c'est

une forme de dyspnée souvent méconnue, et lorsqu'après Chrestien et

Péchollier en 180(5, Polain a publié en 1880, son travail sur le régime

lacté dans les maladies du cœur, cette distinction entre les cardiopathies

artérielles et les cardiopathies valvulaires n'était pas encore établie, et

le mot de dyspnée toxique dans ces affections n'est prononcé nulle part.

Parfois, dans les cardiopathies artérielles, la dyspnée est mixte, d'ori-

gine à la fois mécanique et toxique : c'est lorsque ces maladies arrivent

à la période asystolique. Alors, les symptômes de congestion passive du

côté de l'appareil pulmonaire et l'œdème des membres inférieurs, peu-

vent faire errer la thérapeutique. On ne voit qu'une dyspnée mécanique

là où il faut voir encore une dyspnée toxique qui lient la première place.

La médication doit être alors complexe, parce que l'état dyspnéique est

également complexe, et il faut joindre au régime lacté l'administration

de la digitale.

On a opposé souvent la dyspnée cardiaque ou mitrale à la dyspnée

aortique. Mais, il y a des aortiques qui finissent par avoir une dyspnée

mitrale à la période d'hyposyslolie ou d'asystolie, et il y a des raitraux
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qui peuvent avoir une dyspnée aortique, comme je viens de vous le

démontrer par un exemple. Cette division n'est donc pas valable, le

mot d'asthme ou de pseudo-asthme aortique doit disparaître, parce qu'il

n'indique pas la pathogénie de l'accident; il doit être remplacé par celui

de dyspnée toxique.

La nature de celle-ci m'a été démontrée depuis longtemps par la cli-

nique et les résultats de la thérapeutique. Il fallait encore la sanction

expérimentale. Je puis aujourd'hui la donner d'après les recherches

que, sur mon conseil et sous ma direction, mon interne E. Tournier a

entreprises au laboratoire de l'hôpital Bicliat, et qu'il a consignées dans

son excellente thèse inaugurale '.

Il s'agissait de constater l'état de la toxicité urinaire dans les affections

cardio-artérielles. Pour arriver à ce résultat, nous avons eu recours à la

méthode de Bouchard, aux injections intra-veineuses d'urines. Les

malades, choisis parmi les cardiopathes-artériels, ne présentaient, autant

que possible, ni albuminurie, ni lésions pulmonaires sérieuses. Ils étaient

observés dès leur entrée à l'hôpital, avant tout traitement, et restaient

provisoirement au régime commun; car on sait que l'alimentation lactée

abaisse notablement le degré de toxicité urinaire, d'après Charrin et

Roger.

Dans les conditions ordinaires, il faut en moyenne 0,4.j à 0,S0 centi-

mètres cubes d'urine normale pour tuer un kilogramme d'animal, et pour

un homme du poids de 60 kilogrammes, le coefficient urotoxique (somme
d'urotoxies qu'un kilogramme d'homme peut fabriquer en vingt-quatre

heures, d'après Bouchard) est représenté par le chiffre de 0,464. Or,

sur une dizaine d'expériences, le chiffre du coefficient urotoxique des

cardiopathes-artériels' atteints de dyspnée a toujours été inférieur à celui

de 0,464; il a oscillé entre 0,27.3 et 0,37Q.

Voici les résultats obtenus par quelques-unes de ces expériences. Ils

établiront que, pour la démonstration de la nature toxique de certaines

dyspnées cardio-aortiques, la preuve expérimentale a confirmé les faits

cliniques que j'avais depuis longtemps observés :

Expérience I. — Homme Je cinquante-six ans, atteint d'artério-sclérose du cœur à

type arythmique, et arrivé au début de la période mitro-artérielle. Dyspnée très

intense, continue, exacerbée parle moindre etTort, et se rapprochant par instants du
type de Cheyne-Stol^es. Poids du malade : 72 kilogrammes Quantité d'urines en
vingt-quatre heures : 1,270 centimètres cubes. Pas d'albumine.

Cette urine est injectée à un lapin pesant 1,390 grammes. La mort arrive après

introduction de 85 centimètres cubes.

' E. ToLRNiER. La dyspnée cardiaque (Etude clinique et thérapeutique). Thèse inaug. de
Paris, 1892.
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Toxicité iirinaire : CI centimètres cubes par kilogramme d'animal.
Le malade élabore en vingt-quatre heures une quantité de poison suffisante

pour tuer20kilog. 819 de matière vivante.

Coefficient urotoxique : 0,280.

Exi'ÉRiENCE IL— Homme de cinquante ans, atteint d'insuffisance aortique d'origine
artérielle. Souffles systolique et diastolique au foyer aortique. Souflle systolique i^ude
à la pointe. Rien aux poumons. Pas d'œdème périphérique. Accès de dyspnée surve-
nant presque toutes les nuits (pseudo-asthme aortique). Poids du malade : 63 kilo-
grammes. Urines : 1 ,:jOO en vingt-quatre heures. Pas d'albumine.

Ces urines sont injectées à un lapin du poids de 2,400 grammes; elles amènent la
mort à 166 centimètres cubes.

Toxicité urinaire : 70 centimètres cubes par kilogramme d'animal.
Le malade élabore en vingt-quatre heures de quoi tuer 18 kilog. ^70 de matière

vivante.

Coefficient urotoxique : 0,294.

Expérience 111. — Femme de cinquante-quatre ans. atteinte d'insuffisance aortique
d'origine endartérique. Accès de sténocardie, dyspnée d'effort. Poids de la malade :

63 kilogrammes. Quantité d'urines en vingt-quatre heures : 1,100 centimètres cubes.
Pas d'albumine.

Cette urine est injectée à un Ifipin pesant 2,107 grammes. Mort après 132 centi-

mètres cubes. Quantité mortelle pour un kilogramme d'animal : 00 centimètres cubes.
Coefficient urotoxique : 0,277.

ExrÉRiENfE IV. — Homme de cinquante-huit ans, atteint de sclérose cardiaque avec

arythmie, sans bruit de souflle. Léger œdème prétibial. Quelques sibilances dans

les poumons, anhélation continue avec constriction épigastrique. Poids du malade :

73 kilogrammes. Urines : 1,500 centimètres cubes. Pas d'albumine.

Cette urine est injectée à un lapin du poids de 1,90(1 grammes. Il meurt après

introduction de 106 centimètres cubes.

Toxité urinaire : 53 centimètres cubes par kilogramme d'animal. La quantité de

poison excrétée en vingt-quatre heures est suffisante pour tuer 28 kilog. 320 de matière

vivante.

Coefficient urotoxique : 0,387.

Expérience V. — Femme de quarante-neuf ans, atteinte d'aortite chronique et

d'insuffisance aortique. Pas d'œdème des membres; pas de râles dans les poumons.
Douleurs angineuses et dyspnée permanente très marquée. P.oids du malade : 57 kilo-

grammes. Urines en vingt-quatre heures : 950 grammes. Traces d'albumine.

Un lapin pesant 2,106 grammes meurt après avoir reçu 96 centimètres cubes de

cette urine.

Toxicité urinaire : 45 centimètres cubes par kilogramme d'animal. Le malade
élimine en vingt-quatre heures de quoi tuer 21 kilog. 111 de matière vivante.

Coefficient urotoxique : 0.370.

Expérience VI. — Homme de quarante ans, atteint de sclérose cardio-rénale.

Quelques râles ronflants dans les poumons, avec expiration prolongée. Pas d'œdème.
Dyspnée permanente avec angoisse précordiale et exacerbations nocturnes. Poids du
malade: 66 kilogrammes. Urines en vingt-quatre heures : I,o00 centimètres cubes

avec 0,25 centigrammes d'albumine par litre.

Un lapin du poids de 3 600 grammes est tué par 300 centimètres cubes de cette urine.

Toxicité urinaire : 83 centimètres cubes par kilogramme d'animal. Le malade
fabrique en vingt-quatre heures de ([uoi tuer 18 kilog. 0,36 de matière vivante.

Coefficient urotoxique : 0,273 '.

' TouRNiF.R. Recherches sur la toxicité urinaire dans les afTections carJio-aortiques {Rev.

gén. de clinique et thérapeutique, \i^l).
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Ainsi, la moindre toxicité urinaire des artério-scléreux semble chose

démontrée, et les poisons de l'organisme n'étant plus qu'incomplètement

éliminés par le rein ou détruits par le foie, il en résulte une intoxi-

cation sanguine qu'il est inutile de prouver par d'autres expériences,

puisqu'elle se traduit en clinique par des symptômes, tels que la

dyspnée, certains vertiges et délires. Cette toxinhémie est donc un

caractère de plus, permettant de distingner les cardiopathies artérielles des

cardiopathies valvulaires. Sans doute, dans celles-ci, la toxinhémie peut

exister, mais à un moindre degré et seulement à la période asystolique,

tandis qu'elle est un phénomène précoce des cardiopathies artérielles'.

Mais dans certains cas, le coefficient urotoxique des urines peut être très

élevé ; il peut même de beaucoup dépasser l'état normal : c'est lorsque

les fonctions du foie sont atteintes, comme le fait se présente souvent dans

ces formes artérielles des cardiopathies. Alors, le foie ne remplit plus

ses principales fonctions, et ne pouvant plus ni arrêter, ni détruire les

poisons venus de l'intestin, ceux-ci sont éliminés en grande partie par les

urines, qui acquièrent ainsi une puissance toxique très élevée. Pendant

quelque temps (stade à' insuffisance hépatique simple), cette hypertoxie

urinaire est une sauvegarde de l'organisme, comme l'a dit Bouchard,

puisqu'elle contribue à l'élimination des toxines qui n'ont pu être ni

détruites ni arrêtées par la cellule hépatique. A une seconde période (stade

d'insuffisance hépatico-rénale) le passage incessant de ces toxines finit

par irriter le rein qui s'altère; il se produit une de ces « néphrites par

auto-intoxication » bien démontrées par les expériences de Gaucher ;

de l'albumine apparaît dans les urines, et c'est ainsi que dans les car-

diopathies artérielles, il peut y avoir deux sortes d'albuminuries : l'une,

due à la néphrite interstitielle souvent co,ncomitante ; l'autre, épithéliale,

d'origine hépatique, qui peut compliquer la première. Dans ce cas. Tin-

suffisance du foie, souvent révélée par l'épreuve du sucre % s'ajoute

à l'insuffisance du rein, et la dyspnée toxique procède de ces deux causes.

Au début, quand la dyspnée était simplement d'origine cardio-rénale,

' Dl'camp (Montpellier médical, 1891) a fait, à un autre point de vue, des expériences

sur la toxicité urinaire ctiez les cardiaques -, dans le but de mesurer le pouvoir élimi-

nateur du rein dans les phases successives des cardiopatliies, compensation et asystolie.

Cliez deux asystoliiiues, le coefficient urotoxique était très abaissé.

- Pour constater l'atteinte portée à la fonction glycogénique du foie, à ses propriétés d'arrêt

et de neutralisation des produits toxiques, on fait ce que l'on appelle l'expérience du sucre :

A l'état normal, le sucre introduit dans l'alimentation est détruit par le foie, au même
titre que les produits toxiques introduits dans l'organisme ou formés par lui. Quand la

cellule hépatique est altérée, on voit, au contraire, après l'administration de 150 grammes
à "200 grammes de sucre, celui-ci apparaître dans les urines après 2 à 4 heures, ce <iue

l'on constate facilement au moyen de réactions biea connues.
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le régime lacté exclusif suffisait à la faire disparaître. Mais, vers la fin

de la maladie, quand l'imperméabilité du rein se complique d'insuffi-

sance hépatique, et surtout quand, par les progrès de la cachexie arté-

rielle caractérisée par une dénutrition profonde et rapide, les déchets de

désassirailation encombrent le liquide sanguin, la dyspnée devient irré-

médiable, et résiste à tous les'moyens thérapeutiques. C'est la période

grave de la dyspnée hjjpertoxique.

Ainsi donc, on voit se réaliser dans les cardiopathies artérielles une dys-

pnée toxique, d'origine à la fois hépatique et rénale. Cette pathogénie vous

indique la thérapeutique à suivre : elle vous montre que, pour le bon

fonctionnement de l'organisme, il faut qu'une porte soit ouverte et que

l'autre reste fermée. ^Il faut que le rein reste ouvert pour l'élimination

des poisons ; il faut que le foie soit fermé pour leur arrêt et leur des-

truction'.

A l'aide de cette théorie, bien des faits, qui n'avaient pu recevoir une

interprétation suffisante, peuvent être maintenant expliqués, et si les

accès de dyspnée, auxquels on donnait autrefois le nom de pseudo-

asthme aortique, sont souvent nocturnes, c'est parce qu'il est démontré

que, pendant le sommeil, l'élimination des poisons par le rein subit un

ralentissement notable.

Mais il ne s'agit pas seulement d'une simple théorie, car elle est con-

firmée par l'expérimentation, comme je vous l'ai démontré; elle est con-

firmée encore d'une façon éclatante par les résultats thérapeutiques. Il

est inutile, il est impossible de réunir ici les nombreux faits que j'ai

observés ; ils se résument tous dans la conclusion suivante :

La disparition de la dyspnée survient rapidement par une médication

qui vise non le cœur, mais le rein çt le foie, par une médication qui a

pour but d'introduire, à l'aide de la di^ète lactée et du régime végétarien,

le minimum de toxines alimentaires, et de réduire ainsi le fonctionne-

ment de ces deux organes dépurateurs atteints de méiopragie, ainsi

que je l'ai démontré, il y a quelques instants.

Comme on le voit, tout s'enchaîne dans l'étude de l'artério-sclérose

du cœur, et lorsque j'aborderai le traitement de cette maladie, vous verrez

que cette étude palhogénique nous conduira aux plus beaux succès théra-

peutiques.

De tous les symptômes toxiques produits par les cardiopathies arté-

rielles, la dyspnée occupe certainement la première place. Cependant,

' HucHARD. Diagnostic et traitement de l'insuffisance hépatique {Revue générale de cli-

nique et thérapeutique, 1891).
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certains vertiyes, certains délires se réclament de la même pathogénie, ce

qui prouve que l'on aurait tort d'attribuer toujours une origine isché-

mique aux sensations vertigineuses des artério-scléreux ; ce qui prouve

encore que les accidents délirants ne sont pas toujours imputables,

comme pour les cardiopathies valvulaires, aux modifications circulatoires

des centres nerveux '
; ce qui démontre enfin, que dans ces cas, la théra-

peutique doit s'attacher surtout à combattre les auto-intoxications.

A ce sujet, je puis rapporter le fait suivant :

Un homme de soixante-dix ans environ, que j'ai observé avec l'un de

mes confrères, présentait depuis plusieurs semaines un délire presque per-

manent. 11 était atteint d'une cardiopathie artérielle à type valvulaire

(souffle d'insuffisance raitrale), et comme il était entré dans la phase de

l'asyslolie, on pouvait mettre les accidents cérébraux sur le compte de

cette dernière, et croire que la digitale en aurait promptement raison.

Or, ce que n'avaient fait ni la digitale, ni tous les toniques cardiaques,

ni les purgatifs, c'est le régime lacté qui a pu l'accomplir. En quelques

jours, tous ces troubles déhrants ont disparu pour toujours ".

J'ai vu bien d'autres faits semblables. En voici un autre que j'ai suivi

pendant longtemps avec mon chef de clinique, VVeber. 11 s'agissait encore

d'une cardiopathie artérielle avec accès déhrants très intenses que l'on

pouvait faire disparaître et apparaître à volonté par l'administration du
régime lacté ou par la prescription d'une alimentation carnée.

Ce malade âgé de 65 ans, franchement athéromateux et nullement rhu-

matisant, présentait depuis longtemps un souffle très net d'insuffisance

mitrale. Celle-ci était d'origine artérielle et relevait certainement de l'alté-

ration généralisée du système vasculaire qui avait atteint la valvule auri-

culo-ventriculaire. Cet homme était devenu asystolique, les battements du
cœur avaient perdu de leur force et de leur régularité, le choc précordial

se percevait à peine, et cependant le pouls était résistant, dur et con-

centré ; il y avait de la congestion hépatique, de l'œdème des membres
inférieurs, de la congestion hypostatique des deux bases pulmonaires,

mais pas d'albumine dans les urines. Bientôt, un délire violent survint,

et comme ce malade présentait des troubles asystoliques manifestes, on
crut faire disparaître les accidents cérébraux par la digitale. • Celle-ci

triompha bien de l'asystolie, les urines devinrent plus abondantes, les

congestions viscérales et l'œdème des membres inférieurs diminuèrent

notablement, mais les accidents délirants persistèrent au même degré.

' Voir, à ce sujet, la thèse d'un de mes élèves, Cesbuon : la congestion et l'anémie

cérébrales dans les afTeclions du cœur (Thèse de Paris, 1878).

' II. HicHARD. Le cerveau cardiaque {Bulletin médical, 1891).
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C'est alors qu'ayant prescrit le régime lacté exclusif, je vis disparaître

très rapidement le délire et l'agitation. Je pouvais presque les faire

naître à volonté en autorisant de temps en temps l'alimentation ordi-

naire avec la viande.

Quand même ces deuv malades auraient présenté de l'albumine dans

les urines, je n'en persisterais pas moins dans mes conclusions, tout en

faisant remarquer quelques-unes des analogies existant entre ces délires

toxiques des cardiopathies artérielles et les folies briglitiques dont on a

donné plusieurs observations concluantes dans ces derniers temps.

Cependant, lorsque chez un artério-scléreux alcoolique, vous prescrivez

le régime lacté absolu, vous pouvez voir persister le délire, ou naître un

délire nouveau. L'exemple suivant est très instructif à cet égard :

Il y a quelques mois, je voyais un malade atteint d'artério-sclérose

cardio-rénale, présentant ce mélange d'accidents asystoliques et uré-

miques si fréquent dans le cours de cette affection. L'asystolie était

représentée par l'œdème considérable des membres inférieurs, l'augmen-

tation de l'albumine dans les urines qui étaient devenues très rares, par

un peu de congestion du foie et des deux bases pulmonaires. L'urémie

se manifestait par de violents accès de dyspnée qui ne pouvaient cer-

tainement pas être mis sur le compte de la légère congestion hyposta-

tique des deux poumons. Mais, depuis plusieurs jours, surtout depuis

l'administration du régime lacté absolu, des purgatifs et des antiseptiques

intestinaux, qui avait fait promptement disparaître l'état dyspnéique, le

délire avait apparu et progressivement augmenté. D'une extrême vio-

lence, surtout pendant la nuit, ce délire était professionnel et s'accom-

pagnait d'une légère trémulation des membres. En rapprochant ces

troubles cérébraux de la dyspnée, le médecin crut à la nature urémique

de tous ces accidents. Il n'en était rien. La dyspnée était bien d'ori-

gine toxique, puisqu'elle avait disparu par le régime lacté ; mais le délire

était de tout autre nature. Il présentait chez un malade notoirement

alcoolique, les caractères cliniques du délire éthylique, et il s'était pro-

duit et accentué sous l'influence du régime lacté qui avait trop brusque-

ment privé le malade de son ahment habituel et nécessaire, de l'alcool.

C'est alors que l'association du régime lacté et des boissons alcooliques

fit disparaître rapidement, et la dyspnée et le délire.

Ainsi, le régime lacté qui fait promptement disparaître les troubles

cérébraux dus à l'imperméabilité rénale, peut faire au contraire apparaître

une attaque de délirium tremens, par suite de la suppression de l'al-

cool. Il faut donc se rappeler que, chez les artério-scléreux en puis-

sance d'alcoolisme, on voit parfois survenir des accidents divers d'origine
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asystolique, urémique et éthylique, et que la médication doit naturelle-

ment s'inspirer de cette pathogénie multiple et différente.

On peut se demander si d'autres accidents que la dyspnée, que les ver-

tiges et certains troubles cérébraux, ne sont pas sous l'influence des auto-

intoxications. Je ne le crois pas, quoique Boinet et Silbert aient accusé, tout

dernièrement, les ptomaïnes urinaires de produire l'affaiblissement des

systoles vcntriculaires et l'arythmie. Ce qui me porte à le penser, c'est

le fait suivant, que j'ai souvent observé dans le cours des cardiopathies

artérielles :

Lorsqu'un malade atteint à la fois de dyspnée, d'arythmie et d'angine

de poitrine, par exemple, est soumis à la diète lactée, on voit prompte-

ment disparaître l'état dyspnéique, tandis que les symptômes arythmi-

ques et angineux résistent toujours à cette médication et ne sont pas

modifiés par elle. Cela prouve que l'arythmie et l'angine de poitrine

obéissent à d'autres indications, et qu'elles ont rarement, pour ne pas

dire jamais, une origine toxique et rénale.

L'élude, à la fois clinique, expérimentale et thérapeutique de ces acci-

dents confirme cette troisième loi clinique :

L' insuffisance rénale (m laquelle peut se joindre l'insuffisance hépa-

tique) est un si/mpldnie précoce et presque constant des cardiopathies

artérielles, même en l'absence d'albuminurie.

HENRI UUCUARD. — MALADIES DU CŒUR. 15
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ARTÉRIOSCLÉROSE DU CŒUR (suite)

II. Clinique. (Symptomatologie.)

II. Symptômes CARDIAQUES. — Evolution descardiopathies artérielles en trois périodes :

artérielle, cardio-artérielle et mitro-artérielle. Exemples à Tappui.

1° Troubles respiratoires. — Diverses formes de dyspnée : Dyspnée d'effort (ou dysp-

née de Corvisart) ; Dyspnée douloureuse ; Dyspnées dues à l'œdème aigu ou
subaigu, à la congestion, aux infarctus des poumons; Dyspnée nerveuse réflexe;

Dyspnée cardio- pulmonaire.

Physiologie pathologique et pathogénie de la dyspnée : Théories de Basch et de Fraen-

kel. Objections à ces théories. — Trois formes et causes principales de la dyspnée
dans l'artério-sclérose du cœur: 1° Dyspnée toxique; i" Dyspnée nervo-réflexe ;

3° Dyspnée mécanique. Leur traitement. — Mesures spirométriques dans les

dyspnées des cardiopathies artérielles et valvulaires.

2" Signes cervico-aortiques (retentissement diastolique de l'aorte, augmentation de

la matité aortique, battements artériels du cou, élévation anormale des sous-

clavières, etc.). Leur absence dans certains cas. Dilatations aortiques, fonctionnelle

ou organique. Insuffisances aortiques, anatomique ou clinique.

'.^" Symptômes cardio-vasculaires. — Examen de la voussure et du choc précordial.

Trois causes d'accroissement de volume du cœur : myo-hypertrophie, scléro-

hyperlrophie, cardiectaaie. — Désaccord entre la force des battements cardiaques

et la faiblesse relative du pouls radial. — Examen du pouls (pouls mitro-aortique,

pouls instable et variable). Tracés sphygmographiques.

4» Symptômes cardiaques. — Augmentation de la matité précordiale. Cardiectasies

aiguës {toute cardiopathie artérielle est en imminence continuelle de dilatation

du cœur). — Douleurs précordiales, ou précordialgie. — Modifications du rythme du
cœur : diverses formes d'arythmies : A. irrégulière, couple rythmé du cœur avec

ses quatre degrés. Tracés sphygmographiques. Intermittences vraies ou fausses,

faux pas du cœur. Intermittences conscientes et inconscientes. — Pulsations

redoublées. — Pouls alternant et ses quatre variétés.

Physiologie pathologique de l'arythmie. Causes du rythme cardiaque normal. Exa-
men de diverses théories : Rythme cardiaque dû au système nerveux central, aux
ganglions du cœur, au myocarde. Explication de l'arythmie irrégulière dans la

cardio-sclérose, et du couple rythmé. —L'arythmie ne signifie pas toujours lésion
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• du muscle cardiaque. Arythmies mécanique et m}'Ocardique de rinsuffisance

mitrale. — Arythmies nerveuses, myocardiques, mécaniques.

SoulTles cardiaques, d'origine fonctionnelle le plus souvent, rarement de nature

organique. Diagnostic. Modifications dans les bruits du cœur. —• Conclusions.

II. — SYMPTOMES CARDIAQUES

L'artério-sclérose du cœur présente dans son évolution trois périodes :

a). La première, artérielle, caractérisée par l'augmentation permanente

de la tension vasculaire, précède la lésion des vaisseaux. Cette hyper-

tension, autrefois signalée par Boerbaave et Sénac', se traduit par tous

les symptômes dont j'ai donné la description-, par les caractères du

pouls, le retentissement diastolique de l'aorte, et déjà par l'existence

d'un faible degré de dilatation de ce vaisseau. Cette ectasie aortique qui

n'est ici qu'un symptôme , doit être distinguée des dilatations fusi-

formes constituant au contraire une maladie ; elle apparaît de bonne

heure, devient l'accompagnement presque obligé de toutes les cardio-

pathies artérielles et surtout de la forme ischémique de l'artério-sclérose

du cœur ; elle est le témoignage précoce de l'hypertension artérielle et

des résistances périphériques que le cœur est obligé de surmonter par

suite de l'existence du spasme et de la lésion vasculaires.

Cette période comprend deux phases successives : l'une (phase dyna-

mique), caractérisée par l'hypertension artérielle sans lésion du vaisseau;

l'autre (phase physique), se traduisant par le début de la sclérose arté-

rielle généralisée.

' On peut lire dans Sénac (1749) plusieurs passages où cette action de la pression san-

guine est indiquée : La quantité du sang, dit-il, est un mobile plus réel et plus efficace.

Dès que son volume augmente, les vaisseaux sont plus dilatés, leur distension est un
aiguillon qui les sollicite; ils poussent donc avec plus de force les fluides qu'ils ren-

ferment. Ce principe est évident par lui-même, mais il est appuyé par l'expérience : qu'on
lie l'aorte descendante, le sang qui est obligé de se porter eu plus grande quantité dans
les parties supérieures les rougit... Si l'effort du sang est quelquefois si grand, il peut

remplir les viscères, les gonfler, y porter une irritation qui donnera encore plus d'action

au cœur... L'obstruction est formée en général par un étranglement ou par un resserre-

ment des vaisseaux. L'inflammation est suite de l'obstruction. • — BoERHA.\vE,'dès 1708,

s'est exprimé d'une façon plus formelle encore (voir p. 66).

Ottosiar-Rosesbach s'est rangé à cette opinion (Breslauer aerIzL Zeilschrift, 1886, et

Real encyclopœdie, 1887). • Pour ce qui est du mécanisme pathogénique du processus

artério-scléreux, nous sommes complètement sur le terrain de la théorie, qui veut que
l'épaississement et les altérations consécutives de la paroi artérielle soient sous la seule

influence de la pression s'exerçant sur les tissus, comme nous voyons en d'autres régions

du corps se montrer les diverses formes d'hypertrophie et d'épaississement par suite de
la réaction des tissus contre la pression ^'exerçant continuellement sur eux. •

' Voir la symptomalologie de 1' • hypertension artérielle , pages 57-73.
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b). La deuxième période, cardio-art('rielle, est caractérisée par l'en-

dartérite des vaisseaux de la périphérie d'abord, des viscères et du

myocarde ensuite, et toujours par l'élévation de la tension artérielle.

Mais il faut bien savoir qu'il existe des cas où l'évolution anatomique

de la sclérose artérielle est pour ainsi dire renversée, oîi la sclérose est

d'emblée viscérale, et commence par le cœur, comme elle peut com-

mencer par le rein.

c). La troisième période, milro-artérielle, est caractérisée par la dila-

tation des cavités cardiaques et des orifices auriculo-ventriculaires, par

l'afTaiblissement du cœur, et surtout par la diminution de la tension arté-

rielle. Alors, le malade ne doit plus être considéré comme artériel, mais

comme un cardiaque ou un mitral, et la thérapeutique devient celle des

affections mitrales insuffisamment compensées.

a). La première période (artérielle) est caractérisée, vous ai-je dit, par

un état d'hypertension, dû lui-même au spasme vasculaire. Sans doute,

il est difficile d'assister à ce premier stade parce qu'il est souvent mé-

connu. L'exemple suivant va vous en démontrer la réalité :

En novembre 1884, M"° S..., âgée de quarante-cinq ans, née de

parents arthritiques, sans antécédents nerveux personnels ou héréditaires,

mais se trouvant à l'époque de la ménopause, est atteinte depuis plusieurs

mois de palpitations extrêmement violentes et douloureuses, survenant

de préférence pendant la nuit. Je ne constate alors aucun signe anormal

au cœur dont le volume me paraît cependant augmenté dans tous les sens
;

le pouls est serré, petit, régulier et rapide (110 à 130 pulsations).

Le 15 janvier 188.j, les palpitations redoublent, depuis quelques jours

elles sont accompagnées d'une impression d'angoisse précordiale avec

engourdissement douloureux dans les deux bras et surtout dans le bras

gauche, quand tout à coup, pendant la nuit encore, au moment d'un de

ces accès d'affolement cardiaque pendant lesquels les principales artères

et le cœur battaient avec violence, elle s'aperçoit que l'extrémité de ses

doigts est devenue insensible, exsangue, pâle, d'un blanc d'ivoire, avec

sensation de tuméfaction et d'onglée. Cette pâleur extrême et ces sensa-

tions diverses atteignent les avant-bras ; les extrémités inférieures sont

également froides, un peu livides, et cette attaque de syricope locale des

extrémités se termine, après deux heures seulement, par quelques dou-

leurs rétro-sternales angoissantes.

Le lendemain, je constate encore un abaissement de température très

net à l'avant-bras et aux doigts qui présentent une pâleur caractéris-
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tique et un état de lividité aux extrémités ; le nez et les oreilles ont

une température et une coloration normales. Le pouls est fréquent

(140 pulsations), serré, concentré, petit, à peine appréciable surtout à

gauche, et j'observe pour la première fois un peu d'œdèrae péri-malléo-

laire. Pour la première fois aussi, j'entends au foyer aortique, un peu à

droite du sternum, un retentissement diastolique, indice d'une tension

artérielle exagérée ; mais, aucun souffle aux orifices.

Ce qui frappe le plus l'attention, c'est l'existence d'une dilatation assez

considérable du cœur, — de date récente, puisqu'elle n'avait pas été ob-

servée les jours précédents, — dilatation aUjiië survenue sous l'influence

d'accès répétés de spasme artériel généralisé. L'examen des urines a

été négatif, et depuis plus de six ans que j'observe la malade, je n'ai

jamais constaté le moindre nuage albumineux. Je le dis au début même
de cette observation, pour répondre à l'objection qui peut m'ôtre adres-

sée au sujet de l'influence possible d'une néphrite ou d'un « brigthisme

latent » auxquels quelques auteurs rattachent ces divers troubles vaso-

moteurs.

Pendant trois ans^ les mêmes troubles vaso-moteurs se produisent

sept ou huit fois, et j'ai fini par constater il y a deux ans, tous les signes

de l'artério-sclérose commençante, avec tachycardie persistante, accès

de palpitations, douleurs angineuses, légère dilatation aortique, reten-

tissement diastolique de la base, léger prolongement aspiratif du second

bruit, élévation des sous-clavières, battements artériels du cou, trois

attaques de congestion pulmonaire. Tous ces accidents, dus à l'artério-

sclérose cardiaque de l'âge critique, ont été fort amendés par l'usage

continu de l'iodure de sodium, de la trinitrine et du régime lacté, ce qui

prouve, pour le dire en passant, la curabilité de cette maladie, lors-

qu'elle est reconnue et soignée dès ses premières périodes.

b). Voici maintenant un autre fait qui nous fait assister à l'évolution

très rapide de la deuxième période :

En novembre 188a, je suis appelé pour un homme de quarante-deux

ans, — un peu surmené par sa profession de plombier, mais sans anté-

cédents pathologiques, — qui avait été pris subitement pour la première

fois et sans cause, pendant la nuit encore, par des accidents cardiaques

d'une sévère intensité. Mon confrère l'avait trouvé en proie à une oppres-

sion considérable, avec les extrémités froides et violacées, les lèvres bleuâ-

tres, la face presque cyanosée ; assis sur son lit, les jambes pendantes, il

se plaignait encore de violentes palpitations k à rompre sa poitrine » ; il

rappelait en un mot l'aspect d'un asystolique, et cependant l'auscultationi

du cœur était muette ; seule, la malilé cardiaque était considérablement
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accrue dans tous les sens. Mais, fait important, le malaise avait commencé

sans cause, sans aucune espèce de provocation, par un froid glacial et un

engourdissement complet des membres, « après lesquels le cœur avait

commencé à battre violemment».

Le lendemain, je constate l'absence d'albumine dans les urines, de

lésion valvulaire du cœur, d'affection pulmonaire ou gastrique dont le

retentissement sur le myocarde eût pu expliquer ces accidents ; mais je

parviens facilement à observer tous les signes de l'artério-sclérose d'après

une réunion de symptômes que je n'ai pas à rappeler ici. Au bout d'un

mois, sous l'influence du traitement, le violent orage s'est apaisé, et

depuis cette époque, l'état de santé est presque satisfaisant, à part

quelques troubles vaso-moteurs dont il souffre de temps en temps (algi-

dités et syncopes locales, accès de dilatation aiguLi du cœur).

Ces deux faits que je prends au hasard et que j'ajoute à ceux de mes

leçons précédentes sur la tension artérielle dans les maladies, tendent

à prouver que certaines affections du cœur, que la dilatation aiguë des

cavités cardiaques ont pour cause et pour origine la périphérie du sys-

tème circulatoire, en un mot, un état spasmodique plus ou moins géné-

ralisé du système artériel.

Ce n'est pas là une simple hypothèse ; car la clinique en démontre

la réalité, et le traitement la confirme, comme on le verra plus tard.

Suivant la locahsation du spasme vasculaire, soit aux membres, soit

aux viscères, on aura l'explication des algidités, des accès de syncope

locale des extrémités dont la relation avec le développement de la sclérose

artérielle ne fait aucun doute, des attaques dyspnéiques, et de certaines

dilatations aiguës du cœur que le surmenage peut bien provoquer, mais

auxquelles prédisposent une tension artérielle exagérée et un état spas-

modique du système vasculaire, préludes habituels de l'artério-sclérose

à son début.

Le spasme artériel peut être invoqué dans les affections aortiques, et

principalement dans la maladie de Corrigan, maladie artérielle par

excellence quand elle ne procède pas d'une endocardite. C'est ainsi, par

exemple, qu'il faut interpréter le fait suivant observé par Zunker, et que

cet auteur attribuait à tort à une névrose du cœur, névrose, mot facile

et commode, derrière lequel s'abrite trop souvent notre ignorance :

Chez un malade atteint d'insuffisance aortique, on voyait survenir

brusquement, au milieu du calme le plus parfait, ou sous l'influence d'un

léger effort, les accidents suivants : accès de tachycardie avec 220 pulsa-

tions par minute (et pour ma part j'en ai compté un jour 180 dans un cas

d'aorlite), cyanose, œdème du poumon, dilatation aiguë du cœur, aller-
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natives de rougeur et de pâleur faciale. Ces paroxysmes se terminaient

par des sueurs profuses et le retrait du cœur.

c). Dans les deux premières phases de la maladie, la médication doit

s'attacher à prévenir, à combattre Thypertension artérielle ; dans la

dernière, au contraire, elle vise la diminution de la pression vasculaire.

On peut m'objecter qu'à ce dernier stade, l'affection mitro-artérielle se

caractérisant souvent, mais non toujours, par l'existence d'un souffle à

la pointe et par tous les phénomènes appartenant à l'hyposystolie ou à

l'asystolie, il est difficile, sinon impossible, de la distinguer clinique-

ment des affections mitrales à début valvulaire. Je ne nie pas cette

difficulté, mais la marche pour ainsi dire saccadée des accidents, les

coramémoratifs, l'existence de quelques symptômes franchement artériels

permettent d'établir le diagnostic.

Il y a quelque temps, entrait dans mon service une femme de cinquante-

sept ans, présentant tous les signes d'une affection mitrale non com-

pensée : souffle systolique un peu diffus à la pointe, avec dilatation

cardiaque considérable, œdème des membres inférieurs, ascite, conges-

tion du foie, hypérémie des bases pulmonaires, aspect cyanotique des

lèvres et des extrémités. Je diagnostiquai une cardiopathie ^artérielle

en m'appuyant sur les caractères suivants : le pouls, contrairement à ce

qui arrive dans les insuffisances mitrales d'origine valvulaire, était dur,

concentré, presque régulier, l'artère sinueuse et dure au toucher, l'aorte

dilatée, et je constatai manifestement le retentissement diastolique à son

niveau. La malade mourut très rapidement, et l'autopsie confirma le

diagnostic : artério-sclérose généralisée, dilatation des cavités droite et

gauche, insuffisance fonctionnelle de la valvule mitrale, artério-sclérose

du myocarde, dilatation légère de l'aorte.

Nous pouvons maintenant aborder, dans tous ses détails, la description

des symptômes cardiaques.

Le passage exact de la première période (hypertension artérielle et

sclérose des artères périphériques) à la seconde période (sclérose

cardiaque) est souvent difficile et même impossible à établir, et je

ne saurais affirmer que le premier malade dont je viens de vcfus parler,

n'avait pas franchi le premier stade pour entrer dans le second. Ces

divisions du reste sont toujours un peu schématiques et je les donne

pour la facilité de la description, sans me dissimuler certaines difficultés

de la clinique.

Mais, supposons que vous n'ayez pas assisté (ce qui arrive souvent),

à la première période extra-cardiaque de la maladie. Vous êtes en
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êtes en présence d'une artério-sclérose du cœur confirmée. Quels en

sont les symptômes ?

1° Troubles respiratoires.— a). Tout d'abord, l'attention est attirée du

côté de la respiration. Le malade se plaint de dyspnée; il a remarqué

depuis quelque temps que celle-ci survenait sous Tinfluence d'un effort,

d'un mouvement, du plus léger travail musculaire, parfois aussi après

les repas (ce qui, pour le dire en passant, fait souvent croire à tort à son

origine gastrique). Bientôt, l'action seule de s'habiller, de se déshabiller,

de se baisser pour ramasser un objet, de monter sur son lit pour se

coucher, de passer de la station verticale à la position horizontale et

réciproquement, cause et augmente l'essoufflement. Corvisart, qui ne

pouvait alors s'appuyer sur la distinction entre les cardiopathies valvu-

laires et les cardiopathies vasculaires, a bien décrit ce type respiratoire

parmi les signes des affections cardiaques en général et surtout de ses

<( anévrismes actifs du cœur » qui comptent certainement un grand

nombre de nos cardiopathies artérielles :

« Souvent — dit Corvisart — la difficulté de respirer est le premier

symptôme qui annonce le développement prochain, et peut-être instan-

tané de la maladie qui vient de jeter en un instant ses premières racines

apparentes... Dès que le mal a fait des progrès, les dérangements de la

respiration se développent et vont en augmentant. Alors, il y a une gêne

légère, mais habituelle de la respiration. Aussitôt que le malade veut

précipiter sa marche, il est obligé de s'arrêter, parce qu'il ne lui est plus

possible de respirer. Les mêmes symptômes se reproduisent fréquem-

ment, s'il exerce une profession un peu pénible, s'il veut monter un

terrain, un escalier. Il semble au malade qu'il n'y a plus de rapport

entre la masse d'air qui est introduite par l'inspiration dans les poumons,

et la capacité de ces viscères. 11 fait de vains efforts pour respirer plus

largement; il précipite ses inspirations; la respiration est alors gênée,

haute, courte, entrecoupée. »

Cette dyspnée d'e^ort, ou do travail [arbeits-dyspnœ des Alle-

mands), mérite le nom de dyspnée de Corvisart. Elle doit être déjà

dès cette époque, à'origine toxAque , et à ce sujet, je n'ai qu'à vous

renvoyer à l'étude pathogénique que je viens d'en faire. Dès ce moment,

il faut intervenir par une thérapeutique dont les remarquables succès

ne font aucun doute pour tous les esprits non prévenus.

Je ne saurais trop insister sur l'importance diagnostique de cette dysp-
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née, car souvent c'est le seul signe capable d'attirer l'attention, alors

que les symptômes cardiaques sont à peine accusés. A ce sujet, le passage

suivant de Forget est toujours vrai ' : « L'intensité de la dyspnée n'est

pas toujours en rapport avec la gravité apparente des lésions du cœur,

au point que parfois, c'est la gêne de la respiration qui donne l'éveil sur

la possibilité d'une affection du cœur, et que des asthmes très intenses

existent concurremment avec des symptômes cardiaques très peu pronon-

cés. » Forget ne pouvait saisir, au moment où il écrivait, la raison

de cette apparente contradiction. Nous la comprenons aujourd'hui, depuis

que je vous ai démontré l'origine rénale, et non encore cardiaque, de

cette dyspnée.

b). Plus tard, et même parfois dès le début de l'afTection, les malades se

plaignent d'une dyspnée douloureuse dont la signification diagnostique a

également une grande importance. Il s'agit alors d'une véritable dyspnée

cardiaque, d'origine coronarienne, pour laquelle l'élément douleur s'ajoute

au trouble respiratoire. Celui-ci s'accompagne d'une sensation pénible,,

légèrement constrictive à la partie supérieure de la région sternale, ou

encore d'une sensation de pesanteur, de gène et de poids, sous l'in-

fluence de la marche et d'un effort quelconque. La douleur est entière-

ment subjective, et lorsqu'elle est provoquée par la pression au niveau

de plusieurs espaces intercostaux, ce qui est très rare, elle est le plus

souvent due à la complication assez fréquente d'une péricardite de la

base. Cette dyspnée douloureuse est sans doute une ébauche des accès

angineux qui pourront venir plus tard, mais elle se distingue nettement

de l'angine de poitrine, en ce que celle-ci ne s'accompagne jamais ou

presque jamais de troubles respiratoires ; elle diffère encore de la dys-

pnée d'effort, en ce qu'elle persiste après l'emploi exclusif du régime

lacté qui produit, au contraire, des effets si merveilleux dans la première

forme dyspnéique. Ce fait thérapeutique a son importance : il prouve

que la dyspnée douloureuse n'a pas une origine toxique ou rénale. Je

la crois liée au développement de l'endartérite coronaire.

c). Dans le cours de la cardio-sclérose, les causes de dyspnée sont

nombreuses (œdème pulmonaire, congestions actives et œdème aigu du

poumon, infarctus pulmonaires, emphysème, etc.). Je n'ai pas à en parler

à celte place, parce que je ne m'occupe en ce moment de la dyspnée

qu'à titre de signe révélateur de la maladie à son début.

Cependant, dès ses premières périodes, l'arlério-sclérose du cœur

' c. Forget. Précis théorique et pratique des maladies <iu cœur, des vaisseaux et du

sang. (Strasbourg, 1851.)
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peut se révéler par une dyspnée survenant rapidement sous l'influence

d'une de ces congestions actives du poumon, souvent méconnues dans

leur origine ou leur nature. On voit ainsi de ces artério-scléreux qui pré-

sentent de temps en temps, alors que l'attention n'a pas encore été atti-

rée du côté du cœur, une hypérémie pulmonaire rapide dans son évolu-

tion, à forme aiguë ou subaiguë, avec ou sans fièvre, s'accompagnant

d'une dyspnée plus ou moins intense, affectant les allures d'une conges-

tion active et non passive, comme cela se rencontre dans le cours ou à la

fin des affections mitrales. Lasègue avait judicieusement opposé « la

bronchite raitrale » à ce qu'il appelait, « la bronchite aortique » en

disant que la première est veineuse, passive et indolente, tandis que la

seconde est artérielle, active et à crises. J'ajoute qu'on attribue le plus

souvent ces congestions actives du poumon au froid ou à toute autre

cause, et qu'on n'en comprend pas toujours la valeur séméiologique.

Une malade, âgée de quarante-quatre ans, à l'époque de la méno-

pause, présentait un souffle mitral très accusé, et sous la clavicule gauche

je constatais la présence d'une congestion pulmonaire intense se mani-

festant par un peu de matité et par des bouffées de râles sous-crépitants

fins, qui avaient fait admettre à tort l'existence d'une poussée tubercu-

leuse. Or, à l'autopsie, on constatait toutes les lésions de l'artério-sclé-

rose du cœur, une congestion intense du sommet gauche sans tubercules,

et la dissection attentive des artères pulmonaires ne démontrait l'exis-

tence, dans leur intérieur, d'aucun caillot embolique.

J'ai observé pendant plusieurs mois une autre malade âgée de cin-

quante-neuf ans, chez laquelle la sclérose cardiaque s'était manifestée

brusquement par une attaque d'arythmie, et deux semaines plus tard par

une congestion pulmonaire intense au tiers moyen du poumon gauche.

Je rattachai tous ces symptômes au développement d'une artério-sclérose

du cœur, ce que la suite des événements m'a démontré.

Ces poussées de congestion pulmonaire, indiquées également par

Rigal et Juhel-Rénoy dans le cours de la « myocardite scléreuse hyper-

trophique », ont les caractères suivants :

Elles sont brusques, mobiles, n'affectant le plus souvent qu'un seul

poumon et souvent localisées à la partie antérieure et moyenne du som-

met, se traduisant à la percussion par un peu de matité, et à l'ausculta-

tion par des plaques de râles crépitants. Leur mobilité est telle, que dans

trois cas observés par Rigal, « six attaques de congestion pulmonaire

se répétèrent dans l'espace de cinq mois et laissèrent le malade dans un

état sensiblement pareil à celui qui précédait ces accidents, à l'inverse

de ce qui advient dans les affections valvulaircs où les congestions
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pulmonaires déterminent si rapidement des ruptures de compensa-

tion ».

Elles peuvent encore se terminer par de véritables hémoptysies. par-

fois abondantes, précédant même de plusieurs mois ou de plusieurs

années, l'évolution de la maladie que l'on rattache faussement alors

à une tuberculose commençante. J'ai déjà vu six malades chez les-

quels avait été commise cette erreur de diagnostic d'autant moins

évitable que les poussées congestives affectent le plus souvent la partie

supérieure des poumons.

d). Une autre cause de dyspnée pouvant se montrer rapidement dans

les premières et aussi dans les dernières périodes de la cardio-sclérose, et

dont la pathogénie me parait devoir se rapprocher de celle des conges-

tions pulmonaires actives, est relative à l'œdème aigu du poumon.

Il s'agit d'un accident grave, survenant rapidement, et procédant par

accès, caractérisé par une dyspnée intense avec menace d'asphyxie, avec

une expectoration abondante et albumineuse analogue à celle qui succède

parfois à la thoracentèse et qui a pour cause une décompression trop

rapide du parenchyme pulmonaire. Parfois, l'expectoration est au con-

traire peu abondante; elle peut même se supprimer en raison de l'état

de bronchoplégie et de parésie du diaphragme qui souvent accompagne

et complique cette énorme poussée œdémateuse. La sonorité de la poi-

trine est souvent exagérée, par suite de la production d'un emphysème

airju, et l'affection se traduit à l'auscultation par une quantité considé-

rable de râles crépitants fins envahissant comme un flot montant les

deux poumons de la base au sommet. A l'autopsie — car les malades

succombent le plus souvent à cette complication — les poumons ont

considérablement augmenté de volume par suite de l'emphysème et

surtout de l'inondation œdémateuse; eales pressant entre les doigts, on

fait sortir une quantité considérable de liquide abondant, aéré et spumeux,

et comme un ruissellement de sérosité. Le parenchyme pulmonaire

surnage à la surface de l'eau ; d'autres fois, il peut avoir une tendance,

dans quelques-unes de ses parties, à tomber au fond du vase, lorsqu'il

est complètement infiltré par un véritable œdème massif, capable de

rompre les cloisons interalvéolaires.

Cet œdème aigu du poumon survient aussi dans la néphrite intersti-

tielle, comme Bouveret l'a établi par deux observations '. Mais j'ai

démontré ensuite qu'il est plus fréquent dans le cours des affec-

tions aortiques (aortites aiguë ou chronique, athérome et dilatation de

' Bouveret. Œdème pulmonaire brighlique suraigu avec expecloralion albumineuse.

{Revue de médecine, 1890.)
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l'aorte, etc.) ', et que dans les cas où il apparaît au cours de la néphrite

interstitielle, il y a toujours entre elle et l'œdème pulmonaire un intermé-

diaire presque obligé, l'aortite, ou une affection de l'aorte qui présente

souvent, comme on le sait, un retentissement inflammatoire ou réflexe

sur les plexus nerveux cardio-pulmonaires. 11 en résulte, comme je l'ai

encore établi, un abaissement subit de la tension aortique et une aug-

mentation considérable de la tension dans la petite circulation. Bouveret,

qui avait admis un « trouble de l'innervation vasomotrice dans le domaine

de l'artère pulmonaire » pour expliquer eette énorme fluxion œdémateuse

des poumons, ne parle pas de l'intervention de l'affection aortique. En tous

cas, la théorie que j'admets, est en rapport avec les mémorables expé-

riences de Ranvier, qui a démontré que les œdèmes sont dus, non seule-

ment à la stase sanguine, mais aussi et surtout aux troubles d'innerva-

tion vaso-motrice ; elle est plus conforme aux faits observés que celle de

Welsch (de New-York) admettant une sorte de paralysie subite ou rapide

du ventricule gauche, ou encore celle de Grossmann croyant au phéno-

mène contraire, à un spasme du cœur.

L'œdème aigu du poumon, au même titre que sa congestion active,

est donc un accident étroitement lié à l'existence de l'aortite; il n'est

pas un symptôme direct d'une dégénérescence myocardique, ni même
d'une myocardite interstitielle, et si je le signale ici, c'est en raison de

la coexistence assez fréquente de l'artério-sclérose du cœur avec les

lésions aortiques. Il s'agit là d'une complication très rare qui, évoluant

le plus souvent sans fièvre, n'est pas sans dérouter le diagnostic et qui

peut apparaître à toutes les périodes de la maladie; mais elle en est

exceptionnellement un signe révélateur. A ce dernier titre, la dyspnée

d'effort et la dyspnée douloureuse tiennent toujours la première place.

e). Ce n'est qu'à une époque plus avancée de la maladie, qu'on observe

une sorte à'œdème subaiç/u ou même chronique du poumon. Pendant

des mois, et même pendant plusieurs années (comme j'en ai vu d'assez

nombreux exemples), on constate à l'une ou aux deux bases pulmonaires,

et jusqu'à la moitié de l'aisselle, l'existence de râles crépitants très fins,

secs, superficiels, exclusivement inspiratoires. 11 s'agit d'une congestion

œdémateuse du poumon, laquelle trouvera mieux sa place dans la des-

cription de la forme pulmonaire des cardiopathies artérielles.

/). Voici une autre forme de dyspnée nerveuse, celle-ci sine materia,

dont la vraie cause est souvent méconnue :

' H. HuoHARD. L'œdème aigu du poumon dans les affections de l'aorte (Société médicale,

det hôpitaux, avril 1890.)
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Rapidement, un malade, au début et même quelquefois auK premières

périodes de son affection, est atteint d'un grand accès de suffocation,

avec expiration prolongée et bruyante, d'une durée de quelques heures

et même de plusieurs jours, et offrant plusieurs points de ressemblance

avec des accès d'asthme. J'ai vu ainsi plusieurs malades chez lesquels

le cardio-sclérose a été révélée par ces grands accès dyspnéiques accom-

pagnés pour la première fois d'arythmie cardiaque. J'en ai vu d'autres qui

ont présenté, avec ou sans accès de dyspnée, une toux à caractère quin-

teux, spasmodique, coqueluchoïde, sans expectoration avec sensation de

légère constriction laryngée et survenant de temps en temps d'une façon

paroxystique. Cette toux, dont je n'ai trouvé nulle part l'indication et que

j'ai observée un certain nombre de fois, me paraît assimilable à celle que

Fr. Franck a constatée une fois sur un malade atteint d'une aortite

légère : « De temps en temps, on voyait survenir un brusque et court accès

de palpitation, et au même moment une quinte de toux sèche avec cons-

triction laryngée. » Du reste, cet expérimentateur a démontré que toute

irritation anormale de l'aorte et du cœur (et l'irritation expérimentale des

régions sigmoïdienne et auriculo-ventriculaire est remplacée dans la

maladie par l'irritation inflammatoire), est capable de provoquer des

troubles respiratoires réflexes : arrêts spasmodiques ou inhibitoires de la

respiration, son ralentissement ou son accélération; le plus souvent, des

spasmes du larynx, des bronches, ou des vaisseaux pulmonaires'.

Ces troubles respiratoires nerveux ne doivent pas être rares, et il est

important de les reconnaître au point de vue du diagnostic et du traite-

ment, comme je l'établirai plus loin.

g). Il existe d'autres causes et d'autres formes de dyspnée, et quelques

observateurs ont beaucoup insisté sur l'inflammation des plexus cardia-

ques des nerfs pneumogastriques, des nerfs phréniques, etc., dans les

aortites. Pour ma part, je crois cette cause très rare et fort exagérée.

Je ne fais que signaler la dyspnée de Chetjne-Stokes que l'on constate

certainement dans l'artério-sclérose du cœur, mais toujours à une période

avancée de la maladie, lorsque les reins sont assez profondément altérés

et à la phase urémique.

h). Par les progrès de la maladie, la dyspnée s'accuse davantage à la

troisième période (mitro-artérielle), elle n'a plus besoin de la provocation

du phénomène de l'effort pour se produire, elle change de caractère, et

de paroxystique elle devient continue ou subcontinue. Elle rentre alors

dans la catégorie des dyspnées cardio-pulinonaires ou mécaniques, les-

quelles sont dues à un état congeslif permanent des poumons, comme

' Fr. FiiANCK (Arch. de physiologie, 1890, n" 3).
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cela s'observe dans les- affections valvulaires el surtout dans la maladie

mitrale mal compensée '

.

Physiologie pathologique et pathogcnie de la dyspnée cardiaque. —
Telles sont d'une façon générale, les principales formes de la dyspnée

que l'on peut observer dans la cardio-sclérose. On a beaucoup discouru

sur son mécanisme, on a édifié sur elle des théories diverses qu'il im-

porte d'examiner.

Pour connaître la dyspnée cardiaque pathologique, Basch (de Vienne)

étudie ce qu'il appelle la « dyspnée cardiaque physiologique » qui survient

après l'effort. Celui-ci élève la tension artérielle, et le sang se surchar-

geant d'acide carbonique excite : d'une part, la contraction des vaisseaux

périphériques, d'oii augmentation de la pression vasculaire ; d'autre

part, les centres pneumo-bulbaires, d'où accélération des mouvements

respiratoires. Cette suractivité pulmonaire favorise les échanges gazeux

et l'élimination de l'acide carbonique, ce qui explique la disparition

rapide de l'essoufflement. Mais, si l'effort se prolonge, un nouvel clément

va intervenir : l'hypertension pulmonaire. Celle-ci devient la consé-

quence de l'hypertension artérielle qui déterminerait, par suite du rétré-

cissement des artérioles, une plénitude sanguine dans les gros troncs

artériels, dans les cavités cardiaques et la petite circulation. Or, la dis-

tension des vaisseaux pulmonaires, au lieu de rétrécir la capacité des

alvéoles, comme on l'a cru jusqu'alors, les élargit au contraire. Il en

' CoRvisART avait vu que la dyspnée subit de grandes transformations dans le cours

des • anévrismes actifs du cœur », puisqu'il lui reconnaissait ces trois degrés dilTèrents :

« Premier degré. — La respiration éprouve une gêne que l'on peut caractériser plus par-

ticulièrement en disant qu'elle est haute, courte et difficile. Le moindre exercice cause un
essoufflement accablant ; de temps en temps, le malade est forcé, pour respirer plus facile-

ment, de suspendre sa marche, surtout quand il monte un pscalier. 11 y a une disposition

singulière à contracter des rhumes évidemment symptomatiques qui durent plusieurs

mois et aggravent fortement la maladie; la toux, pendant ces indispositions, est vive et

sèche, et vient quelquefois par accès. L'expectoration est toujours difficile, abondante;
la matière en est ordinairement visqueuse, quelquefois on y aperçoit des stries sangui-

nolentes- Cette toux opiniâtre, et surtout la nature visqueuse de ces crachats, abusent
souvent les praticiens qui regardent cette affection coipme goutteuse. Il y a presque
constamment un sentiment de constriction vers la gorge,

.. Deuxième degré. — L'acte de la respiration est devenu extrêmement gêné. Le malade
fait de longues inspirations (lu'il renouvelle incessamment, parce que les poumons engor-

gés et comprimés ne peuvent admettre qu'un très petit volume d'air. Il ne peut respirer

dans la position horizontale ; il est obligé, pour rendre la respiration un peu moins dif-

ficile, de se mettre sur son séant, de courber son corps en avant, en appuyant, pourainsi

dire, sa poitrine sur ses genonx. Il ne peut monter trois ou quatre degrés de suite, sans

qu'un essoufflement extrême ne le force à s'arrêter promptement.

« Troisième degré. — La sulTocalion est à chaque instant plus imminente. Toutes les

inspirations forcées que fait le malade sont vaines et d'autant plus difficiles qu'il n'a pas

assez de force pour prendre les positions qui, dans la deuxième période, en facilitent l'acte ...»
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résulte ua étal de gonflement [LungenschwelhuKj) et de rigidité {Lun-

genslarrheii) pulmonaires. Ce gonflement pulmonaire, après un effort,

peut être constaté par la percussion, puisque le poumon descend plus

bas; la rigidité pulmonaire est confirmée par les recherches spirométri-

ques qui démontrent l'amoindrissement de la capacité respiratoire. Telle

est la « dyspnée cardiaque physiologique ». La dyspnée cardiaque patho-

logique se produit d'après le même mécanisme, et elle peut être sous la

dépendance d'une parésie ou d'un spasme du cœur, ce qui donne lieu à

deux formes différentes : le pseudo-asthme paralytique et le pseudo-

asthme spasmodique.

Fraenkel admet, comme Basch, l'existence d'une stase sanguine pul-

monaire précédant les troubles cardiaques. Cette stase est démontrée

par les expériences de Waller qui, après avoir provoqué par l'excitation

de la moelle cervicale, le rétrécissement du système artériel, a constaté le

passage rapide du sang dans les veines de la grande et de la petite cir-

culation. Or, cette expérience est grandement réalisée par l'artério-sclé-

rose elle-même qui s'accompagne toujours de sténose artérielle, et « le

sang trop à l'étroit dans le système aortique se fraye une place dans les

vaisseaux de l'autre système ». Le malade se trouve en imminence d'accès

dyspnéique, et celui-ci est favorisé par une fatigue subite du cœur

gauche, fatigue préparée déjà par l'hypertrophie dégénérative du ventri-

cule, et peut-être, d'après Bollinger, par un étal parétique des nerfs et des

ganglions cardiaques.

On peut répondre à Basch que l'état de « rigidité pulmonaire »

s'observe également dans l'emphysème, que ses expériences de labora-

toire ne sont pas applicables à la clinique, et que sa conception de la

dyspnée cardiaque n'a malheureusement point fait avancer d'un pas la

question thérapeutique.

Quanta Fraenkel, n"abuse-t-il pas de cette exphcation fondée sur «la

fatigue subite du ventricule gauche » ? Car, si je ne me trompe, cette

cause a été aussi invoquée par lui pour expliquer la production du bruit

de galop, de l'œdème aigu du poumon, et des états asystoliques. D'un

autre cùlé, où est la sanction thérapeutique, et si la dyspnée cardiaque,

dans la cardio-sclérose, est subordonnée toujours au même mécanisme,

ne doit-il pas en résulter que toujours le,même médicament, la digitale,

serait indiqué? Or, rien n'est plus erroné.

D'un autre côté, sur quoi s"appuie-t-on pour admettre cet état paré-

tique des nerfs et ganglions cardiaques, de ces ganglions si difficiles à

voir chez l'homme, même à l'état normal ?

Tout cela est bien hypothétique, manque de clarté et de conséquences
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pratiques, et il importe moins d'étudier le mécanisme intime de la dyspnée

que de connaître ses principales causes. Or, c'est dans cette étude et

cette connaissance que réside l'intérêt réellement pratique de la question.

J'ai dit depuis longtemps qu'il n'y a pas une dyspnée cardiaque, mais

des dyspnées cardiaques. Dans l'artério-sclérose du cœur, on en observe

trois formes principales :

1° La dyspnée toxique si prompteraent améliorée par le régime lacté

exclusif;

2° Les dyspnées nervo-réflexes dont la réalité a été démontrée par les

expériences de Fr. Franck,'" et auxquelles convient le bromure de potas-

sium à haute dose (4 à 6 grammes, et même 8 grammes par jour) le

bromure de potassium, ce modérateur puissant des actes réflexes, agis-

sant efflcacement contre cette sorte d'éclampsie bronchique et pulmonaire
;

3" La dyspnée mécanique^ due à la rupture de compensation des cardio-

pathies et dont le médicament est représenté par la digitale.

Cette dernière forme est commune aux cardiopathies valvulaires et

aux cardiopathies artérielles arrivées à la période de mitralité. Mais,

comme je vous l'ai dit, la dyspnée mécanique, ou cardio-pulmonaire,

des cardiopathies artérielles existe rarement à l'état isolé, elle est presque

toujours associée à un élément toxique, et les recherches spirométriques

faites sous ma direction par mon interne, E. Tournier, ont démontré

encore quelques différences entre la capacité respiratoire des cardiopathies

artérielles et celle des cardiopathies valvulaires. Pour ces recherches,

j'emploie le spiromètre de Dupont, appareil dans lequel la différence de

niveau du liquide dans deux vases communiquants donne en centimètres

cubes la quantité d'air introduite dans le poumon, ou sortie de cet organe

par une inspiration et une expiration forcées.

On peut voir dans le tableau suivant que la quantité d'air inspiré et

expiré se rapproche davantage de la normale dans les cardiopathies arté-

rielles, ce qui se comprend en raison de l'importance beaucoup moindre

des congestions pulmonaires passives qui ont toujours pour résultat de

rétrécir le champ de l'hématose.

Chez les individus sains et indemnes d'affection pulmonaire et car-

diaque, l'inspiration forcée est représentée par 2,000 centimètres cubes

pour les hommes et 1,.^00 centimètres cubes pour les femmes, et l'expi-

ration par 3,000 centimètres cubes environ chez les hommes et 2,300 cen-

timètres cubes chez les femmes.

Voici, au point de vue spirométrique, les différences que nous avons

constatées dans la dyspnée des cardiopathies valvulaires et des cardio-

pathies artérielles :
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CAUDIOPATHIES ARTERIELLES

Se«e. DUGSOSTIC ^"lion'' ^'u^'a.'

H. Forme cardio- hépatique. Rien

aux poumons 1600 2000

H. Forme arythmique. Rien aux pou-

mons 1500 2800

H. Forme arythmique. Rien aux pou-

mons 1500 2500

II. Forme arytlimique. Rien aux pou-

mons. 1350 2000

II. Forme arythmique (souffle syst.

pointe). Rien aux poumons. . 1400 2000

H. Forme arythmique (tachycardie).

lîien aux poumons 1300 2500

H. Insuffisance aortique artérielle.

Rien aux poumons 1300 2500

II. Forme cardio-pulmonaire. Em-
physème 050 1500

F. Sclérose cardio-pulmonaire. Em-
physème 300 700

F. Forme arythmique. Congestion

pulmonaire 700 1200

F. Forme arythmique. Léger épan-

chement pleural 500 1000

F. Insufr. mitrale artérielle. Épan-
chement pleural 200 800

II. InsulT. mitrale artérielle. Bron-
chite 900 1500

H. InsulT. mitrale artérielle. Con-
gestion pulmonaire 900 1600

F. InsulT. mitrale artérielle. Œdème
pulmonaire. Asystolie 100 300

F. Rét. aort. Emphys. pulm .... 400 800

F. Forme cardio-rénale. Épanche-
mont pleural 300 600

CARDIOPATHIES VALVULAIRES

"«NosT.c •»£.•• ^R,r
II. Rét. mit. et ins. aort. Rien au.x

poumons 1300 2400
I'. Rét. et insufT. mitrales. Rien aux

poumons 1100 2200

I'. Rét. mitral. Rien aux poumons. 1000 2360

I'. Rét. mitral. Rien aux poumons. 900 2000
II. Rét. mitral. Congest. œdéni. des

poumons 600 1000
II. Rét. mitral. Congest. O'dém. des

poumons 550 1100
II. InsulT. et rét. mitral. Rien aux

poumons 600 1250
II. InsulT. et rét. mitral. Rien aux

poumons 800 1100

II. InsulT. mitrale. Congest. pulm. . 600 1200

H. — — 600 1150

H. — — .500 1300

F. — — 600 950

F. InsufT. mit. Péricardite. Congest.
pulmonaire 200 1200

F. InsulT. mitrale. Asystolie. Œdème
pulmonaire 100 500

F. Rét. aort. Œdème pulmonaire. . 950 2150

H. InsufT. mitrale. Pleurésie car-

diaque 400 950

Ces recherches spirométriques qui devront être poursuivies, ne sont

pas sans importance. Elles tendraient à démontrer que la capacité respi-

ratoire est moins atteinte dans les cardiopathies artérielles que dans les

cardiopathies valvulaires arrivées à la période d'hyposystolie. Il fallait s'y

attendre, puisque la dyspnée des premières est le plus souvent d'origine

lo.xique et due à l'altération sanguine {dijspnœa a sanguine)^ et que la

dyspnée des secondes est seulement mécanique et due en grai)de partie

ù l'état congestif des poumons (di/spnœa ah aère).

Je vous démontre ainsi, une fois de plus, que la dyspnée cardiaque est

des plus variées dans sa pathogénie et dans son expression symptoma-

tique. .l'ajoute, pour justifier sa longue description, qu'elle est l'un des

accidents les plus constants, les plus pénibles, les plus tenaces des car-

diopathies. Rappelez-vous ce que je vous répète souvent : La syncope

n'est presque jamais un signe de lésion organique du cœur; les palpi-

HENUI IlUCHARD. — MALADIES DU CŒUR. 16
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talions les plus violentes et les plus rebelles sont d'habitude l'apanage

de troubles réflexes ou fonctionnels ; la dyspnée est un symptôme car-

diaque par excellence, surtout dans les cardiopathies artérielles.

2° Symptômes cervico-aortiques. — Dès la première période de la mala-

die, les signes que j'appelle cervico-aortiques, doivent être recherchés

avec attention. Ils sont caractérisés par le retentissement diastolique de

Xaorte et les battements anormaux des artères, par Xaugmentation de la

itiatité aortique et l'élévation des sous-clavières. Les deux premiers sont

en rapport avec l'hypertension artérielle, les deux autres avec l'existence

d'une dilatation de l'aorte, légère sans doute, mais déjà bien appréciable.

Cette ectasie est elle-même le résultat de l'hypertension artérielle et des

obstacles siégeant à la périphérie circulatoire. Elle doit être soigneuse-

ment distinguée d'une autre forme d'ectasie due à l'altération athéroma-

teuse de l'aorte, laquelle peut précéder ou suivre les manifestations de

l'artério-sclérose du cœur et qui même peut faire complètement défaut.

Cotte dernière éventualité est facile à comprendre, puisque l'anatomie

pathologique nous a démontré l'indépendance des lésions aortiques et

coronariennes, celles-ci étant très accusées quand celles-là sont à peine

appréciables, et réciproquement.

Les dilatations aortiques qui accompagnent la cardio-sclérose sont donc

de deux sortes :

L'une fonctionnelle, due à l'ectasie simple du vaisseau. Dans certains

cas, elle donne lieu à une légère insuffisance également fonctionnelle

des valvules semi-lunaires, celles-ci ayant conservé leur souplesse et

n'étant pas ou étant à peine altérées. Cette insuffisance se traduit par

un souffle doux, bref, très localisé à la partie interne du deuxième ou

troisième espace intercostal droit où il meurt presque sur place, parce qu'il

n'a aucune tendance à la propagation vers la région sternale ; il succède

immédiatement au retentissement diastolique dont il semble n'être que

le prolongement ou l'écho ; enfin, il peut s'atténuer et même disparaître

pour reparaître quelque temps après. Souvent il arrive que ce souffle

n'est pas appréciable par la simple auscultation de la région aortique, au

niveau du deuxième ou troisième espace intercostal droit. C'est alors

que l'auscultation rétro-sternale pratiquée avec le stéthoscope de Boy-

Tessier' permet de le percevoir avec une vraie netteté. C'est donc un

' Ce stéthoscope, long de 25 centimètres environ, large de 12 millimètres au pavillon

d'application, peut ainsi pénétrer entre les deux faisceaux sterno-mastoïdiens, derrière le

sternum. Pour l'appliquer, on se lient de préférence à droite du malade, afin que la direc-

tion de l'instrument reste, autant que possible, parallèle à la carotide interne et au tronc
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signe qui doit être attentivement recherché, et s'il ne constitue pas tou-

jours, comme le croit Rosenbach, un symptôme indirect d'endartérite

des coronaires, il a certainement une grande valeur au point de vue du

diagnostic. Cette insuffisance fonctionnelle n'est caractérisée que par

ce souffle, mais nullement par tous les autres symptômes constitutifs

de la maladie de Corrigan; le pouls reste petit, serré et concentré, sans

vibrance, et les tracés sphygmographiques ne présentent que rarement

l'existence du crochet caractéristique. Il s'agit, à proprement parler, d'une

insuffisance aortiquc anatomiqiie, mais non d'une insuffisance clinique.

L'autre dilatation aortique est organique, elle ne survient que beaucoup

plus tard, excepté dans le cas où l'athéromasie de l'aorte a précédé celle

des coronaires. Elle est due à la lésion du vaisseau et surtout des val-

vules sigmoïdes, et se traduit par un souffle plus fort, plus propagé, et

par tous les signes de la maladie de Corrigan.

3° Symptômes cardio-vasculaires. — Dans cette symplomatologie très

complexe, la dyspnée d'effort et la dyspnée douloureuse, les symptômes

cervico-aortiques restent toujours les signes révélateurs de la cardio-

sclérose. Nous devons maintenant passer en revue ceux qui nous sont

offerts par l'examen physique du cœur et des vaisseaux.

a). La voussure précordiale n'est pas très accusée; elle l'est certaine-

ment beaucoup moins que pour le cœur rénal où l'hypertrophie^est plus

accentuée.

Cette voussure précordiale est ordinairement en rapport avec l'accrois-

sement de volume du cœur; mais, il importe de ne jamais confondre

celui-ci avec l'hypertrophie de l'organe. L'augmentation de volume tient

à trois causes différentes qui marquent souvent les étapes successives de

la maladie que nous étudions. L'anatomie pathologique nous a démontré

que l'hypertrophie simple du myocarde (que j'appelle ??2yo-hypertrophie

pour la distinguer de la pseudo-hypertrophie scléreuse plus tardive) est

le résultat de l'artério-sclérose périphérique, beaucoup plus que de la

sclérose intra-cardiaque qu'elle précède le plus souvent. Aux .périodes

suivantes, l'augmentation de volume est produite par l'hyperplasie

conjonctive (.sc/e'ro-hypertrophie cardiaque), et ensuite par la tendance

lirachio-céphalique artériel. Le malade est dans le décubitus dorsal, le cou àjpeine tendu

et la tète peu relevée, en rotation légère du cùtè opposé à celui où on se place pour

ausculter. On applique le stéthoscope entre les deux faisceaux sterno-mastoïdiens, et en

appuyant progressivement avec l'oreille, on déprime le creux rétro-sternal pour arriver le

plus près possible de la voûte aortique. — Boy-Tessier {Sem. méd., 1890. — Rei: gén. de
clin, et de thérapeutique, 1891, et Revue de médecine, 1892),

16"
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consécutive du cœur à la dilatation [cardiectasié). L'examen du choc

précordial permet le plus souvent d'établir le diagnostic de ces divers

états du myocarde et des cavités cardiaques
;
j'ajoute que ce diagnostic

renferme par lui-même une indication pronostique d'une certaine impor-

tance, car si la myo-hypertrophie est favorable, il n'en est pas de même
de la scléro-hypertrophie et de la dilatation du cœur qui montrent déjà

une diminution de résistance des parois cardiaques.

b). Le choc précordial est intéressant à étudier. On le trouve, au

début de l'affection {myo-hypertrophie cardiaque), plus bas qu'à l'état

normal, vers le cinquième espace intercostal, sur le prolongement et

parfois un peu en dehors de la ligne mamelonnaire ; il se fait avec force,

la pointe se détachant ensuite rapidement et brusquement de la paroi,

ce qui donne l'aspect du cœur impulsif. D'autres fois, à une période

plus avancée [cardiectasié), ce choc est étalé sur une assez large surface,

la projection de la pointe et du ventricule gauche se faisant sentir dans

plusieurs espaces intercostaux et jusqu'à la région épigastrique. A une

dernière période de l'affection, quand la dégénérescence myocardiaque est

un fait accompli [scléro-hypertrophie cardiaque) , le choc précordial est

remplacé par une faible ondulation (choc ondulatoire) ou même il peut

avoir entièrement disparu. C'est même là un symptôme d'une cer-

taine importance, et il est intéressant de constater l'absence complète

du choc précordial avec le pouls radial relativement fort et presque

vibrant.

c). D'autres fois, et cela particulièrement au début de la maladie, on

observe un phénomène inverse sur lequel j'ai déjà insisté dans mon
travail sur la myocardite varioleuse : c'est le désaccord entre les signes

fournis par le pouls et la force ou faiblesse des battements cardiaques^.

Ce signe avait été en partie indiqué par Corvisart. « Avec un ventri-

cule gauche aussi dilaté et d'une aussi grande épaisseur — disait-il dans

son étude sur l'endurcissement du tissu musculaire du cœur — le ma-

lade aurait dû avoir le pouls très large, très dur et très fort, puisque tous

les orifices vasculaires étaient aussi très libres. Cependant, il était petit,

serré, concentré, faible, irrégulier, et parfois intermittent; ce qui s'ex-

plique fort bien par la dureté élastique de la partie gauche du cœur, et de

la cloison de ces ventricules, qui ne devait permettre à ce viscère qu'une

contraction pénible, très difficile, et nécessairement très incomplète.»

' • Cette corrélation exacte entre l'état du cœur et celui du pouls est loin d'être une

règle absolue dans la myocardite. Plus d'une fois, nous avons pu remarquer un désac-

cord très sensible entre les signes fournis par le pouls et la force ou la faiblesse des

contractions cardiaques. » Desnos et Hucharo. {Loc. cit., 1870.)
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Gendrin a été encore plus explicite : <( Si les battements du cœur, dit-

il, sont énergiques et que cependant le pouls ne donne à l'exploration

que des diastoles artérielles courtes et faibles, ce défaut de rapport peut

se rapporter à certaines maladies du cœur. Ainsi, dans la cardile, les

systoles du cœur sont énergiques et se décèlent par des chocs très forts

sur les parois du thorax, et cependant les diastoles artérielles sont faibles,

incomplètes et quelquefois si peu prononcées, que le pouls est comme

ondulant et vermiculaire. Il semble dans ces cas que toute la violence

des contractions du cœur, perçue à l'exploration de la région précordiale

ne consiste que dans le choc du cœur, puisque l'action expulsive que cet

organe doit exercer sur le sang qui arrive dans ses ventricules est vérita-

blement presque nulle'. »

Ce désaccord entre la force des systoles cardiaques et celle des

diastoles artérielles, désaccord sur lequel Aran a encore insisté en 1837,

n'est pas cependant un sjTiiptôme pathognoraonique de la cardio-sclérose,

puisqu'il peut s'observer encore dans certaines péricardites (Gendrin) et

dans le rétrécissement aortique.

d). La matité cardiaque est toujours augmentée, à un moindre degré

que dans le cœur rénal, et cette augmentation de la matité est permanente

ou paroxystique. Dans les deux cas, elle porte sur les diamètres vertical et

transversal, la pointe du cœur est abaissée et un peu déplacée en dehors

jusqu'au cinquième et même sixième espace intercostal, au-dessous de

la ligne mamelonnaire, et la matité atteint ou dépasse le bord droit du

sternum. Mais souvent, et d'une façon rapide, sous l'influence des accès

dyspnéiques ou encore sous celle des obstacles de la périphérie circula-

toire, il se produit rapidement une cardiectasie aiguë se traduisant pas

l'augmentation assez considérable de la matité cardiaque, laquelle déter-

mine rapidement la production d'une congestion œdémateuse à la base

des poumons, et d'un œdème prélibial toujours peu accentué. Cette

tendance à la cardiectasie constitue un symptôme des plus intéressants

à constater et dont la fréquence est en rapport avec la loi suivante que

j'ai établie :

Toute cardiopathie artérielle est en imminence continuelle de dilatation

cardiaque.

La dilatation se produit aux dépens de toutes les cavités cardiaques,

et surtout du ventricule gauche que l'anatomie pathologique montre

toujours plus altéré. La facilité de sa production est en rapport avec

l'atrophie ou la disparition des fibres musculaires qui ne peuvent plus

' Gendri.s. Leçons sur les maladies du cœur. Paris, 1841.
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réagir contre la pression sanguine, au point même que, dans certains

points, on voit se produire des dilatations partielles des parois '.

e). Pendant les accès de dyspnée ou immédiatement après, Rosenbacli a

constaté lexistence de hatlements anormaux dans la région du deuxième

ou troisième espace intercostal gauche, près du sternum. Ces battements,

parfois énergiques, que j"ai constatés pour ma part en dehors de tout

accès dyspnéique, sont courts ou prolongés, parfois perceptibles pour

l'observateur, et s'accompagnent, dans certains cas, d'une matité anor-

male de cette région. Us dépendent, soit de la contraction intense de

l'oreillette gauche, soit de la dilatation temporaire du ventricule gauche

ou de toutes les cavités cardiaques.

/). Le pouls présente des caractères spéciaux.

Au début de l'affection, il est serré, concentré, tendu, cordé, et parfois

vibrant. Mais plus tard, surtout à la fin de la seconde et pendant tout

le cours de la troisième période, il devient le plus souvent irrégulier,

inégal, faible et intermittent.

Un fait intéressant, sur lequel j'ai depuis longtemps appelé l'attention,

c'est Vincgalité des deux pouls radiaux, celui de gauche restant toujours

plus faible que celui de droite, alors qu'il est impossible d'expliquer cette

anomalie par l'existence d'une ectasie anévrismale de l'aorte. Il est pro-

bable qu'elle est due à la lésion plus fréquente et plus accusée de la

sous-clavière gauche.

Dans les cardiopathies artérielles à type valvulaire, lorsque la lésion

scléro-athéromateuse a altéré la valvule mitrale au point de produire à

Ti,!,'. 26. — Cardiopathie artérielle arytlimique avec souffle mitral permanent, sans aucun

souffle diastolique de l'aorte (malade observé pendant quatre années).

l'auscultation un bruit de souffle très fort et propagé jusqu'à l'orifice

aortique (souffle que j'appelle mitro-aortique), le pouls offre à la fois,

Corvisart, s'appuyant sur des vues théoriques erronées, avait admis une opinion con-

traire. • La substance du cœur, dans celle alîection (endurcissement du lissu musculaire

du cœur) est privée de sa dilatabilité et de sa conlraclilité
;
propriétés qui ne peuvent

plus s'exercer, parce que les fibres du cœur sont, en tiuelque sorte, solidifiées, et forment

une masse inextensible, incapable, par conséquent, de dilatations et de contractions, ou,

si ces mouvements ont lieu, ce ne peut être que très imparfaitement. •
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par son irrégularité et la brusquerie de sa ligne d'ascension avec crochet,

les caractères du pouls milral et aortique. quoique dans ces cas, il soit

absolument impossible de constater le moindre souffle d'insuffisance

aortique, fonctionnelle ou organique. Voici quelques tracés de ce pouls pris

sur plusieurs malades atteints d'insuffisance mitrale artérielle (fig. 26-28) :

Fijr. 27. — Cardiopathie artérielle avec souffle mitral permanent très intense se propageant
dans l'aisselle et jusque vers la partie interne du 3* espace intercostal droit. Léger pro-
longement diastolique de l'aorte, perceplible avec le slëtlioscope de Roy-Tessier.

Fig. 28. — Cardiopathie artérielle arythmique avec souffle milral intense.

Voici maintenant une insuffisance mitrale d'origine rhumatismale. En
comparant ce tracé avec les précédents, on voit les grandes différences

qui les séparent (élévation et verticalité de la ligne d'ascension, tendance

à la régularité de l'arythmie, etc., dans les trois premiers ; faible éléva-

tion et obliquité de la ligne d'ascension, irrégularités sans règle, etc.,

dans le dernier.

Fig. 29. — Cardiopathie valvulaire (insuffisance mitrale, d'origine rhumatismale).

Le pouls est parfois instable, c'est-à-dire, que sous l'influence du

moindre mouvement, de l'action de changer de position dans le lit,

de passer de la station verticale au décubitus horizontal, il s'accélère

rapidement au point d'élever rapidement et d'un instant à l'autre, le

chiffre des pulsations, de 80, 90 à 110 et môme 120. Chez une malade
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atteinte d'aortite et d'artério-sclérose cardiaque de la ménopause, je vous

ai montré ce caractère très accentué ; vous n'aviez qu'à la ifaire mettre

sur son séant, qu'à lui faire parcourir plusieurs pas pour voir le pouls

monter rapidement de 90 ou 100 à 130 et même à loO pulsations par

minute.

Le pouls est encore variable, c'est-à-dire qu'un jour il présente les

caractères du pouls mitral, et à un autre moment ceux du pouls aortiquc.

Duclos (de Tours)' a cherché un signe précoce de l'artério-sclérose du

cœur. D'après lui, l'affaiblissement du myocarde et de la systole ventricu-

laire est le premier indice de la cardio-sclérose primitive, et se manifes-

terait de bonne heure par la « diminution de la récurrence radiale ». Ce

signe est réel et j'en ai souvent vérifié l'exactitude. Mais, comme la

cardio-sclérose se traduit tout d'abord par l'hypersystolie et l'hyperten-

sion artérielle, je ne pense pas qu'il puisse être regardé comme un symp-

tôme jjrécoce de cette affection, d'autant plus que l'artério-sclérose du

cœur ne précède pas toujours celle des autres organes. D'après mes recher-

ches, la diminution et surtout la disparition de la récurrence radiale due

à l'affaiblissement du myocarde est un phénomène relativement tardif

de la cardio-sclérose. Quand il est précoce, ce signe s'explique par l'exis-

tence des lésions au niveau des éperons et des bifurcations des vaisseaux.

On conçoit alors qu'à ce niveau, la circulation puisse être ralentie ou

entravée par les voies collatérales.

g). Vauscultation du cœur et de Vaorte donne des résultats impor-

tants, quoi qu'on ait dit.

Vous connaissez déjà le retentissement diastolique de l'aorte, et je

n'ai pas à y revenir. A la base, le premier bruit peut être encore sec

et parcheminé, et je vous ai parlé du souffle diastolique, symptomatique

d'une insuffisance fonctionnelle des valvules semi-lunaires. Dans la

maladie que nous étudions, il est certain que les souffles valvulaires

n'ont pas une grande importance. D'abord, ils sont le plus souvent

absents; mais l'artério-sclérose du cœur à type myocardique peut pro-

duire par elle-même des souffles valvulaires à l'orifice mitral. Alors,

il s'agit toujours d'insuffisance fonctionnelle de cet orifice, laquelle sur-

vient dans deux conditions différentes :

1" D'abord, sous l'influence de la dilatation du cœur. Comme celle-ci

est le plus souvent aiguë et temporaire, il en résulte que l'insuffisance

avec son souffle accusateur sont également temporaires ; elle parait et

disparaît avec la cardiectasie qui lui a donné naissance, mais elle peut

persister lorsque cette dernière persiste également ;

' Duclos (de Tours). Revue yénérale de clinique et de thérapeutique, 1889.
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2° Ensuite, dans l'artério-sclérose de la pointe, une des localisations

fréquentes de cette lésion, il peut se produire une insuffisance fonction-

nelle par suite de la faiblesse de cette partie de la paroi, qui donne

insertion aux piliers valvulaires. Dans ce cas, la lésion étant perma-

nente, l'insuffisance de Torifice ventriculaire et son souffle systolique

tendent à persister.

Dans une autre série de cas, la lésion scléro-athéromateuse a envahi

à kl fois les appareils valvulaire et musculaire du cœur. Il en résulte,

à Torifice raitral, une insuffisance organique qui se traduit par un souffle

systolique en jet de vapeur, et à l'orifice artériel, un rétrécissement

sous-aortique ou aortique, ou encore une insuffisance aortique.

Mais, comment distinguer le souffle de l'insuffisance mitrale fonction-

nelle de celui de l'insuffisance organique ? On a dit que le premier est

plus fort que le second. Cela est vrai, mais non toujours. D'une façon

générale, le souffle fonctionnel de la mitrale se produit rapidement, on

l'entend naître souvent sous l'oreille, il est plus localisé, se propage

moins, très rarement vers la région dorsale, comme cela est de règle pour

les souffles mitraux organiques; enfin il disparaît souvent ou s'atténue

notablement après l'administration de la digitale, tandis que le fait

contraire se produit pour les souffles organiques.

4° Symptômes cardiaques ko.nctioa^els. — Après l'étude des symptômes

pulmonaires , cervico-aortiques et cardio-vasculaires, vient celle des

symptômes cardiaques fonctionnels. Ils sont de la plus haute importance,

comme vous allez le voir :

a), ku début de la cardio-sclérose, les malades ont d'assez fréquentes

palpitations, et celles-ci ont souvent pour caractère d'être douloureuses,

angoissantes et parfois nocturnes. D'autres fois, elles sont simplement

subjectives, et on voit des malades venir s'en plaindre alors qu'on ne

constate aucune augmentation de l'impulsion et des battements car-

diaques.

Souvent, le cœur est accéléré, et cette tachycardie (100 à. 120 pulsa-

tions, rarement plus) est permanente ou revient seulement par accès
;

elle existe avec ou sans bruit de galop.

h). D'après Rosenbach, il existerait parfois un peu de sensibilité à. la

pression dans un point circonscrit de la fosse sus-claviculaire. A ce point

de vue, je ne partage pas son opinion, pas plus que celle d'autres auteurs

qui, avec Peter, Juhel-Rénoy et Rigal, attribuent à des foyers douloureux
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provoqués par la pression du doigt et situés au cinquième espace inter-

costal gauche, ou sur le trajet des pliréniques, une grande importance

au point de vue du diagnostic des myocardites chroniques. C'est là une

erreur, je ne crains pas de l'affirmer. Souvent ces points douloureux

existent dans le cours des affections valvulaires en l'absence de toute

lésion myocardique. Symptôme banal chez les anémiques, les chloro-

liques et surtout chez les femmes atteintes si souvent de névralgie

intercostale gauche, cette précovdialgie ne peut être un symptôme de

rayocardite ; tout au plus existe-t-ellè dans les affections du myocarde

compliquées de péricardite sèche, et dans ce cas, elle est nn signe révé-

lateur de celte complication, mais nullement de l'affeclion primitive.

A la fin de la maladie cependant, surtout dans la forme angineuse

grave, lorsque les attaques slénocardiques sont subintranles et consti-

tuent ce que j'appelle l'état de mal angineux, on voit se développer

une hyperesthésie cutanée et musculaire de toute la région précordiale

se propageant jusqu'à l'épaule et au bras gauche. En dehors de ces cas,

il faut se rappeler que le cœur artério-scléreux n'est pas douloureux à

la pression de la paroi thoracique. Lorsque les douleurs existent, elles

prennent le caractère angineux, elles ne sont pas provoquées par la

pression, mais par la marche.

c). Les modifications de rrjthme du cœur sont très importantes à étudier,

d'autant plus que les auteurs sont loin d'être d'accord. C'est ainsi que,

pour Fraenkel, le « cœur artério-scléreux est toujours régulier »
;
que

pour Juhel-Rénoy et Rigal, « la régularité des systoles est la règle dans

la myocardite scléreuse non valvulaire, l'arythmie est l'exception ». Quaiid

celle-ci se montre dès les premières périodes, ces deux auteurs la

regardent comme un fait exceptionnel dépendant des conditions d'inner-

vation cardiaque particulières à quelques individus. Bard et Philippe

disent, au contraire, que dans la presque généralité des cas, l'arythmie

devient par sa fréquence un signe « d'une importance capitale » de la

myocardite interstitielle.

La vérité me semble exister entre ces deux affirmations si contraires.

Dans certains cas — et cela probablement en raison des localisations

myocardiques dont je parlerai plus loin et dont je vous ai déjà entretenus

à propos de l'anatoraie pathologique — l'arythmie est le symptôme pré-

dominant de la cardio-sclérose, à ce point qu'elle peut contribuer à cons-

tituer une forme de la maladie. Mais, d'autres fois, pendant toute la

durée de celle-ci, on ne constate que quelques rares modifications du

rythme cardiaque. Cependant, cette arythmie doit être décrite, parce

qu'elle appartient surtout à l'histoire de l'artcrio-sclérose du cœur.
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Comme celle-ci s'accompagne de lésions myocardiques bien plus pro-

fondes que dans la « myocardite interstitielle inflammatoire », et que

l'arythmie doit être regardée avec juste raison comme étant consécutive

à l'altération de la fibre cardiaque, on comprend difficilement que Bard

et Philippe aient pu écrire : « La plupart des faits, et par suite des symp-

tômes que l'auteur (JI. Huchard) rapporte à la forme arythmique de

l'artério-sclérose du cœur, appartiennent à la myocardite interstitielle

inflammatoire. » Pourquoi? Les auteurs ne le disent pas.

Schmaltz (de Dresde) parle d'une sorte d'arythmie scnile presque

physiologique, existant normalement, sans artério-sclérose appréciable,

chez la plupart des personnes ayant dépassé la soixantaine. A cette affir-

mation d'arythmie sénile sans lésions manque le contrôle des recherches

nécroscopiques. On nous accordera que c'était par là qu'il fallait com-

mencer avant d'affirmer. L'auteur allemand a donc émis une hypothèse

sans valeur scientifique, puisqu'elle n'est pas vérifiée par les faits.

Du reste, j'ai pour ma part, observé souvent cette « arythmie sénile »,

et j'ai toujours constaté à l'autopsie des lésions du myocarde pour

l'expliquer. 11 s'agit seulement de bien chercher pour les trouver. Cette

arythmie des vieillards peut constituer pendant un assez grand nombre

d'années le seul symptôme d'une affection du myocarde qui se révèle et

se démasque souvent sous l'influence d'une maladie aiguiS d'une pneu-

monie, d'une affection grippale, comme j'en ai cité des exemples.

L'arythmie sénile n'est donc pas un fait physiologique, et bien avant

l'auteur allemand, Andral, dès 18-34, avait signalé des faits semblables

dans les lignes suivantes :

« Ce qu'il y a de certain, c'est que beaucoup de vieillards présentent

pendant plusieurs années, un pouls très irrégulier, sans avoir d'ailleurs

ni dyspnée, ni hydropisie. Cependant, chez la plupart d'entre eux, il

arrive une époque oii la respiration devient gênée, leurs jambes s'infiltrent,

et ils meurent hydropiques. »

Au degré le plus élevé, l'arythmie cardiaque est caractérisée par des

battements d'inégale intensité se succédant à des intervalles inégaux et

séparés par des intermittences vraies. Il en résulte un désordre tumul-

tueux que Bouilland a heureusement traduit par le mot de folie du cœur

{delirium cordis), car « ce trouble cardiaque est, jusqu'à un certain point

pour les fonctions du cœur, ce qu'est pour les fonctions du cerveau le

délire, l'aliénation mentale ».

D'autres fois, l'arythmie porte plus sur le nombre des contractions

cardiaques que sur leur force. Il se produit une série de pulsations

rapides et précipitées, terminées par une ou plusieurs pulsations ordinal-
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reraent plus fortes et surtout plus lentes. [Aryllmiies d'après le nombre.)

Il y a aussi des arythmies qui portent davantage sur la force inégale

de ces mêmes contractions cardiaques. [Arythmies d'après la force.)

11 en est d'autres eu vertu desquelles la forme du tracé sphygraogra--

pliique peut changer d'un moment à l'autre, le pouls prenant rapidement

les caractères successifs ou simultanés du pouls milral et aortique (pouls

7)iitro-aorliqite). Ce sont là des arythmies d'après la forme, lesquelles

méritent mieux le nom à' inégalités cardiaques (pulsus inœqualis).

Ces trois formes d'arythmie, dans le nombre, la force et la forme des

contractions cardiaques s'associent le plus souvent chez le même malade,

et restent rarement isolées.

Enfin, on observe encore des intermittences vraies ou fausses, des

faux pas du cœur. Lasègue a insisté avec beaucoup de raison sur la

distinction clinique entre les intermittences vraies (caractérisées par la

suspension d'une ou deux contractions cardiaques) et l'arythmie. Les

intermittences fausses (caractérisées par des systoles avortées trop faibles

pour se faire sentir au pouls radial) appartiennent au contraire au

groupe des arythmies. 11 y a aussi une différence à établir entre les

intermittences conscientes ou inconscientes, les premières bien perçues

par les malades, et parfois sous forme de sensation angoissante très

rapide que malades et médecins confondent assez souvent avec des sen-

sations angineuses. Quelquefois, ces intermittences sont rythmées, sur-

venant après un certain nombre de contractions cardiaques, lequel est

sensiblement le même.

A signaler encore le phénomène des pulsations redoublées que Gaillard

a constaté une fois dans la myocardite dolhiénentérique, et que j'ai

observé pour ma part assez souvent dans l'arythmie de la cardio-sclérose.

Il s'agit de deux pulsations se succédant rapidement et correspondant à

la durée d'une systole normale.

Il s'agit jusqu'alors d'arythmies irrégulières. Mais on observe encore

dans la cardio-sclérose des arythmies cadencées [allorythmies)., et

parmi ces dernières une mention spéciale doit être réservée au rythme

couplé du cœur, au pouls alternant.

Vous savez en quoi consiste le ryllime couplé du cœur :

Deux révolutions cardiaques se succèdent assez rapidement, l'une forte

et l'autre faible, la première perceptible au pouls radial, la seconde à

peine ou nullement perceptible et seulement appréciable au sphygmo-

graphe. Mais, si la seconde systole cardiaque n'est pas sensible au pouls

radial, elle l'est presque toujours aux carotides et au cœur lui-même. Il
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en résulte que l'auscultation de cet organe révèle un nombre de systoles

double des pulsations radiales, et pour 80 soulèvements de la pointe, le

pouls atteint seulement le chiffre de 40. La seconde systole, la plus faible,

suit de très près la première, mais elle est relativement plus éloignée

du couple suivant, Donc, les deux éléments du couple sont séparés par

un très petit silence, tandis que chaque couple est séparé de l'autre par

un plus grand silence.

La seconde systole peut conserver encore assez de force pour être

transmise, quoique faiblement au pouls radial [pouls bigéminé).

Quelquefois, les deu.x pulsations composant chaque couple sont presque

égales, la seconde étant presque aussi forte que la première. Enfin, on

peut observer des rythmes couplés, dans lesquels la seconde pulsation

de chaque couple est plus forte que la première, mais ces faits sont d'une

extrême rareté, et c'est toujours la première pulsation qui est la plus

forte.

Voici plusieurs tracés de rythme couplé, recueillis sur nos malades :

Fig. 30. — Tracé cardiographique d'un rytlime couplé. (Mouvement lent de l'appareil.

(Cardiopathie artérielle arythmique.)

iV-J^^-J^/v^^fv.AJN_f\j^_^vN^A/\u^^

Fig. 31.— Tracé cardiographique d'un rythme couplé. (Mouvement plus rapide de l'appareil.)

(Cardiopathie artérielle arythmique. — Même malade.)

Fig. 32. — Tracé pphygmographique d'un rythme couplé.

(.\Uièrome artériel. Pouls lent transitoire.)
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Fig. 33. — Tracé sphygmographique d'un i-ytlime couplé au début.

(Cardiopathie artérielle arythmique.)

Fig. 34. — Tracé sphygmographique d'un rythme couplé.

^Cardiopathie artérielle arythmique. — Même malade que pour la figure 33.)

Fig. 35. — Tracé sphygmographique d'un rythme couplé sans pouls higéminé. Apparence
de pouls lent, la seconde systole faible n'étant pas perceptible au pouls (45 pulsations
radiales pour 90 contractions cardiaques).
(Rythme couplé après l'administration de la digitale chez un cardiopathe artériel à

forme mitro-arythmique.)

Le rythme peut être ti'icouplé, composé de trois éléments accouplés,

de trois systoles presque égales, ou d'une systole forte et de deux sys-

toles faibles ; ces deux dernières peuvent ne pas se faire sentir au pouls

radial, ce qui donne l'apparence d'un grand ralentissement du pouls, ou

la seconde est seulement perceptible, enfin les deux systoles faibles cor-

respondent (fig. 36) à deux pulsations faibles (pouls trigéminé).

Fig. 36. — Rythme Iricouplé et pouls trigéminé.

(Cardiopathie artérielle.)

Le rythme couplé et le rythme Iricouplé peuvent alterner régulière-

ment. C'est le rythme couplé et tricouplé alternant; ja&i?,, on remarque
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(fîg. 37) que la grande pause a lieu toujours après la série tricouplée.

Enfin, le rylhme tricouplé présente parfois une systole avortée après

Fij;. o7. — U>U]jiic i-ouple et tricouplé alteniaiil.

(Cardiopathie artérielle. — Même malade que pour les figures 33 et 34.)

la troisième pulsation, comme on peut le voir sur la figure suivante

(rylhme tricouplé itrégulier) :

Fig. 38. — Rythme tricouplé irrégulier (cardiopathie artérielle avec léger prolongement

diastolique de l'aorte, seulement perceptible par le stéthoscope de Roy-Tessier.

Le rythme couplé est régulier, non seulement par la production

cadencée des séries de couples systoliques, mais aussi par la durée

totale des révolutions cardiaques qui les constituent et qui, d'après la

remarque judicieuse de Bard (de Lyon), occupent un temps sensiblement

égal à celui des révolutions normales du cœur. On le comprend sans

peine, puisque la grande pause séparant chaque couple compense par sa

longueur la brièveté du silence unissant les deux éléments d'un même
couple.

Ordinairement le rythme couplé apparaît tout d'un coup et disparait

de même, et l'on peut quelquefois le faire réapparaître par la marche,

par le mouvement ou par une émotion. Mais, parfois aussi, il peut exister

d'une façon presque permanente, et c'est ainsi que chez un malade

atteint de cardiopathie arythmique que j'observe depuis quatre années,

j'ai constaté ce rythme depuis plus d'un an, avec cette particularité qu'il

apparaît au milieu darythmies irrégulières.

Au point de vue de son intensité , le rytlune couplé comprend

quatre degrés :

1 " Dans le premier degré, qui n'a pas été suffisamment signalé, et que

j'ai observé assez fréquemment dans le cours des cardiopathies artérielles,
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la seconde systole est égale ou à pou près égale à la première. C'est

la forme la plus atténuée du rythme couplé (pouls égal et bigéminé);

2" Au deuxième degré, la seconde systole toujours plus faible que la

première, se fait sentir au pouls radial. C'est là le pouls inégal et bigé-

miné que Traube a observé dès 1850 à la suite de l'administration pro-

longée de la digitale ;

3° Dans le troisième degré (indiqué par Lorain en 1870, et l'année

suivante par Hyde Salter), la seconde systole n'est plus assez forte pour

se faire sentir à la radiale, et ainsi le nombre des pulsations de celle-ci

est moitié moindre de celui des battements cardiaques. C'est le rythme

couplé du cœur ;

4" Enfin, dans le quatrième degré indiqué par R. Tripier, l'absence de

pulsations radiales et la faiblesse de la seconde systole sont telles

qu'elles font croire à un ralentissement considérable du pouls. Il en

résulte que la plupart des faits de ralentissement permanent du pouls

ne sont que des cas de rythmes couplés méconnus. Il s'agit alors

d'un pouls lent arythmique.

Ces différentes formes de couple rythmé correspondent à des degrés

divers et progressifs de gravité.

Le diagnostic du rythme couplé est ordinairement facile. Cependant,

on ne saurait trop insister sur la nécessité de joindre toujours l'auscul-

tation du cœur à la palpation du pouls, pour bien le constater.

Parfois, la seconde systole est tellement rapprochée de la première

qu'elle semble en être l'écho, et qu'un assez grand nombre d'auteurs ont

pu la prendre pour un dédoublement du cœur.

D'autres fois, une erreur inverse peut être commise d'après R. Tri-

pier : les bruits diastoliques de chaque couple ont passé inaperçus, de

sorte que le second bruit systolique paraît être le bruit diastolique d'un

cœur très ralenti. 11 suffit d'être prévenu de ces causes d'erreur pour

n'être pas exposé à les commettre.

On peut encore observer un fait intéressant : La faiblesse des con-

tractions cardiaques aboutit dans les vaisseaux du cou à une stase se

traduisant par le pouls veineux, et Stokes a publié une observation

dans laquelle le nombre des pulsations d'une des veines jugulaires était

plus « du double des contractions ventriculaires manifestes ». L'expli-

cation de ce phénomène clinique, en apparence paradoxal, est des

plus simples : les pulsations veineuses correspondent exactement au

nombre de toutes systoles cardiaques, sans en excepter celles qui ne se

transmettent pas aux artères périphériques ; il en résulte que les pul-

sations veineuses paraissent plus fréquentes que les pulsations artérielles.
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De là, Terreur de quelques auteurs étrangers qui. reproduisant une idée

anciennement émise par Charcellay ', ont imaginé pour expliquer ce fait,

sous le nom d'ké>nisj/stolie, un défaut de synchronisme entre les deux

systoles ventriculaires. avec la possibilité de la contraction isolée de l'un

des deu\ cœurs.

Telles sont les quelques erreurs de diagnostic que Ton peut com-

mettre au sujet du rythme couplé du cœur. Mais, il est une autre erreur

par omission, bien plus fréquente, qui consiste à méconnaître ce phé-

nomène clinique, et cela pour plusieurs raisons : d'abord, parce que

ce rythme particulier est souvent transitoire, n'apparaissant que pen-

dant quelques instants au milieu de contractions du cœur régulières

ou irréguhères ; ensuite, parce qu'il n'est pas très accentué, et que les

couples sont séparés les uns des autres par un intervalle sensiblement

égal à celui qui sépare chaque élément d'un couple (comme on peut

le voir figure 33) ; enfin, dans les cas de rythme couplé et tricouplé

alternant, parce que celui-ci, à la simple palpation du pouls radial,

diffère à peine d'un pouls irrégulier. Les tracés sphygmographiques

permettent le plus souvent de reconnaître l'existence de ce rythme, et

si jusqu'ici aucun auteur ne l'a expressément signalé dans la sympto-

matologie de la cardio-sclérose ou des diverses myocardites, je suis

convaincu que c'est parce qu'on ne l'a pas suffisamment recherché.

Cependant, sa constatation est d'une grande importance, et quoiqu'on

l'ait observé dans quelques affections valvulaires du cœur, dans cer-

tains états anémiques, dans la fièvre typhoïde, dans les affections

bulbaires et à la suite de la seule compression des nerfs pneumogas-

triques, je suis porté à croire, d'après des observations déjà nombreuses.

que ce rythme anormal et régulier à la fois, est le plus ordinairement

l'indice d'une dégénérescence du myocarde. Nous en avons la preuve

dans la production du pouls bigéminé digitalique, puisque la digitale

ne le détermine jamais chez les individus dont le cœur est .normal, et

seulement chez les cardiopathes dont la fibre cardiaque est plus ou

moins altérée.

(/ . Il me reste à étudier une autre variété d'arythmie régulière, qui

se rapproche par certains points du rythme couplé et s'en éloigne com-

plètement par d'autres, je veux parler du. pouls alternant. Dans ce cas,

il s'agit d'une pulsation forte suivie d'une pulsation plus faible. Mais ces

deux pulsations n'évoluent pas par couples séparés, et même souvent la

' Charcellay. Plusieurs cas remarquables de défaut de synchronisme Jes LaUements et
des bruits des ventricules du cœur (Arch.deméd., 1838).
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seconde est parfois plus rapprochée de la suivante, ce qui est le con-

traire pour le rythme couplé.

J'ai reconnu quatre variétés principales de pouls alternants :

i" Deux systoles faibles alternent avec deux systoles fortes
;

2" Une série de 4 à 3 systoles faibles est suivie d'une autre série de 4 à 3

(ou même davantage) systoles fortes (Traube). Cette variété est assez rare ;

3" Une systole forte est suivie d'une systole faible, et ainsi de suite

d'une façon régulière ;

4" Les systoles faibles ont plutôt l'apparence de systoles avortées dont

quelques-unes sont plus fortes que les autres. C'est là une forme de

pouls alternant irrrr/ulier, les trois formes précédentes méritant mieux

le nom de pouls alternant réf/ulier.

Voici deux tracés se rapportant aux deux dernières variétés, les plus

fréquentes :

Fig. 39. — Pouls allernant régulier (cardiopathie artérielle).

Fig. 40. — Pouls alternant irrégulier (cardiopathie artérielle à forme arythmique).

Il ne faut pas croire que ces diverses variétés d'arythmies (arythmies

irrégulières et arythmies rythmées ; rythme couplé^ du cœur et pouls

alternant), sont spéciales à chaque malade ou à certaines formes de

cardiopathies artérielles, et qu'elles s'observent toujours les unes à

l'exclusion des autres. Loin de là. Ces diverses variétés d'arythmies

se succèdent le plus souvent sans cause chez le même malade,

et tout ce que l'on peut dire, c'est que les arythmies rythmées sont

toujours d'un pronostic plus grave que les arythmies irrégulières.

L'une d'elles, le rythme couplé du cœur, surtout dans sa forme

de pouls lent, est même parfois l'indice d'une complication bulbaire
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(sclérose cardio-bulbaire), et c'est dans ces cas surtout que la mort
subite ou rapide a été observée.

Phijsiolor/ie pathologique de l'anjthmie. — Elle est intéressante à

étudier, si l'on veut pénétrer davantage sa signification pronostique.

Mais, c'est là une question très difficile, d'autant plus que l'explication

du rythme cardiaque normal n'est pas encore complètement élucidée.

Ce rythme a été attribué tour à tour au système nerveux central, aux

ganglions et nerfs du cœur, au myocarde.

Je laisse de côté la théorie Hallérienne d'après laquelle l'afflux périodique

du liquide sanguin agissant à titre de stimulus sur les cavités cardiaques

serait la principale cause du retour périodique des systoles et des dias-

toles. — Je mentionne seulement l'opinion des auteurs anciens qui vou-

laient expliquer ce rythme par l'occlusion des artères coronaires à chaque
systole, les expériences ayant démontré que la circulation dans ces vais-

seaux s'effectue pendant la période systolique, comme pour toutes les

autres artères. — Enfin, la vieille expérience de Chirac (de Montpellier) à

la fin du xvii'' siècle, relative aux effets de l'occlusion expérimentale des

coronaires, expérience si souvent renouvelée de nos jours, n'a pas fait

avancer la question d'un pas, puisque l'ischémie porte aussi bien sur

les ganglions et nerfs du cœur que sur le myocarde.

Restent maintenant les trois hypothèses : action du système nerveux

central, du système nerveux intra-cardiaque, du myocarde.

1° L'action du système nerveux central n'est plus en cause, puisqu'il

est prouvé depuis longtemps que le cœur de la grenouille détaché

complètement du corps continue à fournir des battements rythmiques.

2° L'action des ganglions et des nerfs du cœur mérite de nous arrêter.

Elle a été admise surtout après les expériences de AVolkmann en 1844,

de Bidder et de Stannius en 1852.

Le premier de ces expérimentateurs, après avoir sectionné le cœur au-

dessous de sa base, de manière à séparer la partie supérieure du ventri-

cule de sa pointe, a vu celle-ci rester immobile, tandis que la portion

basilaire était animée de contractions rythmiques. Comme la pointe ne

renferme ni ganglions ni nerfs, il en conclut que ceux-ci jioivent pré-

sider au rythme cardiaque. — Puis, Bidder admet que le ganglion de

Ludwig (placé dans la paroi inter-auriculaire) est un centre de coordi-

nation, et que son ganglion (placé au niveau de la valvule mitrale) est un

centre de mouvements réflexes, ce qui expliquerait encore la contraction

du ventricule lorsqu'on l'excite après l'avoir préalablement séparé de

l'oreillette.
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Mais, tout d'abord, voici une grande objection à cette théorie :

Le cœur de l'embryon exécute des mouvements rythmiques à une

époque où il ne renferme aucune trace de cellules nerveuses.

3° L'action du myocarde seul, sans la participation de son système

nerveux, parait maintenant réunir la majorité des suffrages.

En 1849 et en 1833, Brown-Sequard avait déjà assimilé les mouve-

ments rythmiques du cœur à ceux qu'il avait constatés sur d'autres

muscles des membres et de la face indépendamment de toute influence

nerveuse. Plus tard (en 1864), Schiff a vu persister pendant des heures

et même des jours les mouvements rythmiques dans des portions isolées

de muscles intercostaux. Enfin, Eckhard a constaté que la pointe du

cœur séparée de sa base répond aux excitations électriques par des con-

tractions rythmiques. Ranvier , Dastre et Morat, qui renouvellent ces

expériences, arrivent aux mêmes conclusions, et ces deux derniers auteurs

affirment que « le rythme du cœur ne paraît dépendre, ni des centres

nerveux, ni des ganglions de la base, mais d'une propriété du muscle

ou des terminaisons nerveuses ».

Cette conclusion est encore confirmée par des expériences établissant

que la pointe du cœur soumise à une circulation artificielle au moyen de

l'introduction de sang défibriné, est capable d'exécuter des mouvements

rythmiques (faits de Bowditch en 1871, de Luciani en 1873, de Meru-

nowicz en 1873).

Quelques années après, Bernstein a renversé de nouveau cette théorie,

et il a conclu que les ganglions conservent un rôle prépondérant dans la

production du rythme cardiaque. D'après lui, le sérum étranger joue le.

rôle d'excitant anormal dans les circulations artificielles, et l'expérience

de Bowditch ne réussit plus lorsque la pointe du cœur reçoit le sang

même de l'animal. 11 le démontre de la façon suivante :

11 exerce avec des pinces une forte constriction sur le ventricule, à

l'union des deux tiers inférieurs avec le tiers supérieur, détruisant ainsi

la continuité entre la base pourvue de ganglions et la pointe qui en est

privée. C'est ainsi qu'il arrive à produire, suivant l'expression de

Fr. Franck, une sorte de « séparation physiologique » du cœur. Dans ces

conditions, la pointe reste immobile et gorgée de sang, tandis que la

base continue à battre.

Cette expérience si intéressante semblait donner gain de cause à.

l'action des ganglions cardiaques, quand d'autres expérimentateurs

(Michael Poster, Gaskell, Ludwig et Luchsinger) firent intervenir dans

la production du rythme cardiaque un élément nouveau : la pression

intra-vcnlriculaire. Après avoir refait et confirmé l'expérience de Bernstein,
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ils eurent soin d'augmenter en même temps la pression intra-ventricu-

laire par la compression de l'aorte, et obtinrent ainsi des mouvements

rythmiques dans la pointe du cœur ; ceux-ci diminuaient et cessaient par

la diminution ou la cessation de la compression aortique.

Mais, cette expérience contradictoire n'est pas concluante en faveur de

la théorie musculaire qu'elle prétend confirmer. Si la pression intra-

ventriculaire joue un rôle, même secondaire, dans la production du

rythme cardiaque, comment peut-on comprendre que celui-ci persiste sur

des portions de myocarde séparées du cœur ? Du reste, même après la

dernière expérience que je viens de rappeler, on a remarqué que les

mouvements de la pointe n'affectent pas le même rythme que ceux de la

base. Par conséquent, si le rythme du cœur est fonction du muscle

cardiaque, les ganglions, quoique déchus de leur ancienne puissance et

doués seulement d'une influence sensitive d'après les derniers travaux

de Romberg et de His (en 1890), peuvent encore être considérés, d'après

F. Franck, comme « des orf/ancs d'entretien et de rérjidalion pour cette

fonction rythmique, attribut de la fibre musculaire ». El Ramier, l'un

des partisans les plus convaincus de cette fonction rythmique du muscle

cardiaque, après avoir admis que les cellules nerveuses réunies au

niveau de la veine cave (ganglion de Remak) possèdent une action fré-

nalrice, et que le groupe ganglionnaire de Ridder situé vers la valvule

mitrale exerce une action excitatrice, s'exprime en ces termes :

« Les cellules ganglionnaires produiraient seulement la force qui met

en jeu la contraction cardiaque et par suite le rythme; elles subiraient

de plus les impressions des centres destinés à maintenir le cœur en har-

monie avec le reste da Foraanisme ; elles auraient encore un autre rôle

consistant à ménager la force dégagée par elles et à la répandre au fur

et à mesure des besoins fonctionnels. »

D'après ces données physiologiques, il est possible de comprendre la

production de l'arythmie dans la cardio-sclérose. Puisque le rythme

est fonction du muscle cardiaque, l'arythmie doit être la conséquence de

ses altérations, d'autant plus que la constitution anatomique de ses fibres

y prédispose. En effet, le myocarde présente une disposition plexiforrae

en vertu de laquelle les divers faisceaux musculaires s'anastomosent

largement entre eux comme dans la langue. C'est même cette disposi-

tion qui assure Faction synergique des deux cœurs. Dès qu'une lésion

vient rompre cette espèce de réseau contractile, il détruit la sj'nergie

musculaire et produit l'arythmie. D'un autre côté, celle-ci n'est pas tou-

jours proportionnelle à Fétendue de la lésion, mais elle est souvent liée à

son siège près des appareils ganglionnaires. Il est probable que les alté-

rations de ces derniers jouent un rôle dans la production des arythmies
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rythmées, lesquelles sont plutôt des perversions de rythme. Il faut main-

tenant chercher à pénétrer le mécanisme de ces dernières.

On a donné beaucoup d'explications sur le couple rythmé. On a voulu

d'abord l'attribuer à un défaut de synergie des deux cœurs ; mais la seconde

systole, celle du ventricule droit, ne peut pas se propager aux carotides,

ni aux artères radiales. — On a dit encore que ces deux systoles ventri-

culaires sont assez rapprochées pour ne donner qu'une seule ondée san-

guine, et que la seconde se produit pour ainsi dire à vide sur un

ventricule vide de sang. Cela est possible ; mais pourquoi cet accouple-

ment régulier ? — Il est probable, d'après Bard et Figuel, qu'il résulte

d'une modification apportée au fonctionnement des nerfs vagues, d'autant

plus que Lannois (de Lyon) a publié une observation de rythme couplé

dû vraisemblablement à une compression de ces nerfs par des ganglions

hypertrophiés du médiastin, d'autant plus encore que la digitale portant

son action sur les nerfs pneumogastriques, détermine assez souvent ce

phénomène (pouls bigéminé ou trigéminé de la digitale). Mais il est bon

d'ajouter que la production de ce rythme suppose toujours une altéra-

tion des fibres cardiaques ; la preuve, c'est qu'il ne survient pas dans

les empoisonnements digitaliques sur des cœurs sains. Cependant, Lorain

l'a observé, dans un cas d'intoxication par la digitale chez une jeune

fille indemne de toute lésion cardiaque, et Chauveau a obtenu la bigé-

mination digitalique chez des chevaux dont le cœur était normal. Mais,

dans ces deux cas, cet état normal du cœur reste à démontrer.

D'un autre côté, si le rythme du cœur est fonction du myocarde, il

est probable que celui-ci est réglé par les nerfs* et ganglions nerveux

qui l'animent, et Traube avait déjà émis l'opinion que le pouls bigéminé

correspond à une paralysie des centres d'arrêt intra-cardiaques.

D'après ces données, on comprend pourquoi le rythme couplé s'observe

parfois dans le cours de l'artério-sclérose du cœur, et surtout dans la

forme bradycardique (ou maladie de Stokes-Âdams que nous étudierons

plus tard), forme caractérisée par la localisation simultanée de l'artério-

sclérose au cœur et au bulbe. Il ne faut donc pas croire, avec quel-

ques auteurs, que cette perversion rythmique ne saurait avoir de signifi-

cation diagnostique ou pronostique. Elle aune valeur diagnostique réelle,

puisque dans la maladie de Stokes-Adams, elle démontre l'extension du

travail scléreux à l'appareil bulbaire, et que dans la cardio-sclérose

elle paraît indiquer la lésion des appareils ganglionnaires ; elle a une

valeur pronostique, puisque, dans ces cas, la mort subite est loin d'être

rare.

Le rythme couplé est encore un symptôme de méiopragie cardiaque.
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Chaque couple est séparé du suivant par une pause assez longue. Celle-

ci correspond donc à une diastole prolongée pendant laquelle la réplé-

tion ventriculaire s'accomplit d'une façon exagérée. Il faut alors, pour

évacuer la niasse sanguine en excès, que le cœur exécute deux

contractions après lesquelles il a besoin de se reposer. Cette boiterie

régulière de l'organe est ainsi un symptôme de parésie, ou plutôt de

raéiopragie cardiaque.

Enfin, la seconde systole du rythme couplé, toujours plus faible que la

première, peut être imperceptible au pouls radial, et il est certain qu'elle

projette dans les organes une quantité de sang tout à fait insuffisante
;

la parésie cardiaque intermittente qui se produit par la faiblesse de cette

seconde systole contribue à diminuer la pression intra-venlriculaire.

Or, pour que les contractions cardiaques aient un effet utile, il faut que

cette pression soit supérieure à celle de l'aorte. « Si elle la dépasse fai-

blement, dit Marey, l'obstacle sera vaincu, mais l'onde ne donnera lieu

qu'à un très léger soulèvement dans le tracé carotidien ou radial ; de là,

une pulsation comme avortée, correspondant à la systole cardiaque. )>

Pour terminer cette étude de l'arythmie, je dois encore dire qu'on aurait

tort de croire en clinique qu'elle signifie toujours, altération du muscle

cardiaque. D'abord, elle peut se montrer au cours de maladies des centres

nerveux; ensuite dans les affections valvulaires. dans l'insuffisance mitrale

surtout, elle est souvent due à une autre cause. Stokes a commis une

erreur — renouvelée de nos jours par plusieurs auteurs — en disant

que dans la maladie mitrale, l'irrégularité cardiaque se rattache plus

intimement à l'altéralion du muscle qu'à celle des valvules du cœur.

« Dans une affection valvulaire — ajoute -t-il — sans obstacle considérable

à la circulation, et sans complication d'une lésion organique ou fonction-

nelle des cavités du cœur, il n'y a rien qui puisse causer l'irrégularité du

pouls. »

C'est là une erreur, et dans l'insuffisance mitrale, il y a deux sortes

d'arythmies absolument différentes au point de vue du pronostic :

L'une appartient aux dernières périodes de la maladie, elle est con-

temporaine de l'asystolie, elle résiste presque toujours à la digitale et

comporte un pronostic grave : c'est une arythmie à'oi'if/ine myocardique,

puisqu'elle est liée à la dégénérescence du muscle cardiaque ;

L'autre peut se montrer à une période rapprochée du début, elle est

d'origine mécanique, elle est souvent modifiée favorablement par la digi-

tale, et son pronostic est bénin. On peut dire qu'elle est seulement fonc-

tion de r insuffisance valvulaire, tandis que la première est fonction de

l'insuffisance niijocardique. En effet, dans l'insuffisance mitrale, l'aryth-
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mic mécanique résulte du conflit de deux colonnes sanguines qui, par

le fait de l'inocclusion valvulaire se rencontrent dans deux sens tout à

l'ait opposés. 11 en résulte dans les cavités cardiaques des mouvements

oscillatoires qui se répercutent jusqu'à la périphérie circulatoire.

Je suis entré dans tous ces détails pour démontrer qu'en matière

d'arythmie cardiaque, — une des questions les plus difficiles de la physio-

logie et de la clinique, — on ne saurait être exclusif. Sans doute, les

arythmies myocardiqiies ont une importance et une fréquence très

grandes. Mais on ne saurait nier l'existence des arythmies nerveuses et

des arythmies mécatiiques. Et la thérapeutique doit s'appuyer sur cette

division pour poser ses principales indications.

Conclusions. — Telle est, dans ses lignes générales, la syraptomalo-

logie de l'artério-sclérose du cœur, et cette description est destinée, je

l'espère, à réfuter l'opinion des auteurs anciens et modernes qui regar-

dent comme difficile et même impossible le diagnostic de ces sortes de

cardiopathies.

Pour ma part, je n'hésite pas, en m'appuyant sur les constatations

nécroscopiques, à affirmer que ce diagnostic est aussi facile que celui

des affections valvulaires. Pour les premières, nous n'avons certes pas,

pour nous guider, l'existence de souffles révélateurs d'insuffisances ou

de rétrécissements valvulaires ; mais, depuis la découverte de Laennec,

on s'est trop habitué à chercher des souffles cardiaques pour conclure à

une cardiopathie. A ce point de vue, et depuis le livre de Stokes, une

réaction trop lente a commencé à se produire.

A ceux qui me reprocheraient la complexité très grande de cette

symptomatologie, je tiens à faire la réponse suivante :

On ne peut pas, on ne doit pas séparer les symptômes de l'artério-

sclérose généralisée (symptômes extra-cardiaques) de ceux de la sclérose

du cœur. Ce serait là un simple artifice de description, et la clinique

n'a pas le droit de séparer ce que l'anatomie pathologique réunit. Le

tort des observateurs a été précisément de ne voir que le cœur et qu'un

organe malade, lorsqu'ils ont décrit les myocardites interstitielles, pro-

liféralives, ou scléreuses hypertrophiques.

Pour le rein, la même erreur a été commise, et il est indubitable qu'il

est plus conforme à la clinique de déposséder la néphrite interstitielle ou

artérielle,^ au profit de l'artério-sclérose généralisée, de la déposséder

de tous les symptômes ou accidents qu'on a faussement attribués jus-

qu'ici à la néphropathie. 11 faut rayer la néphrite artérielle du cadre de
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maladies rénales, pour la rattacher directement au grand processus de

l'artério-sclérose qui, suivant les prédispositions individuelles, atteint, ici

le cœur, là le rein, et chez d'autres malades, le foie, le cerveau, le pou-

mon ou le système nerveux.

La néphrite interstitielle, les cardiopathies artérielles, certaines

cirrhoses hépatiques et scléroses pulmonaires, quelques scléroses

cérébro-médullaires, forment une même famille de maladies reliées

ensemble par le même processus morbide, l'artério-sclérose, quoique

développées sur des organes différents. Cela est si vrai, qu'à côté des

formes cliniques que j'aurai plus tard à décrire (formes douloureuse,

an/lhmique et tachijcanlique, asij^^tolique ou cardiertusique, mi/o-vaku-

laire), on doit placer d'autres modalités cliniques résultant des associa-

tions fréquentes de la sclérose des divers organes avec celle du cœur.

C'est ainsi qu'il faut reconnaître encore les formes : cardio-rénale, cardio-

hépatique, cardio-jjulmonaire, cardio-cérébrale, cardio-bulbaire et car-

dio-médullaire. Les deux premières sont les plus fréquentes ; la pre-

mière se comphque souvent d'accidents urémiques ou de troubles dus

à l'imperméabilité rénale ; la deuxième présente des accidents moins

connus sans doute, mais réels, que l'on doit rattacher à l'insuffisance

hépatique.

.\u point de vue de la pathologie et de la thérapeutique générales, la

nosographie basée sur les lésions d'organes, est souvent fausse ; elle doit

s'appuyer sur les lésions de systèmes. De là, cette conséquence essen-

tiellement pratique :

Lorsque j'affirme Vunité de la maladie chez un individu atteint, hier de

symptômes de néphrite interstitielle, souffrant aujourd'hui d'accidents

cardiopathiques, et pouvant demain succomber à une hémorrliagie céré-

brale ou à un accès d'angine de poitrine, j'ai proclamé aussi du même
coup Vunité de la thérapeutique. J'ai dit que ce rénal, devenu cardiaque,

et mort cérébral ou angineux, n'a fait qu'une seule et même maladie,

l'artério-sclérose, et qu'il doit être traité par une seule et même médication:

A maladie artérielle, il faut opposer une médication artérielle,

La symptomatologie de la cardio-sclérose n'est pas seulement remar-

quable par sa complexité, elle l'est encore par sa variété.

Pourquoi cette diversité d'aspects des cardiopathies artérielles? Pour-

quoi, ici les types douloureux ou pulmonaires, là les formes arythmiques,

tachycardiques, bradycardiques ou asystoliques ? Cela tient sans doute

à l'association et à la nature des lésions, les types douloureux et asysto-

liques appartenant de préférence aux scléroses franchement ischémiques,

la forme bradycardique à la lésion simultanée des vaisseaux du cœur
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cl. du bulbe. Cela tient encore, pour le cœur, à la localisation des

lésions et des départements circulatoires intéressés.

J'ai remarqué depuis longtemps que dans l'artério-sclérose du cœur,

l'intensité et la gravité des phénomènes observés pendant la vie ne

dépendent pas toujours de l'étendue et de Tintensilé des lésions cons-

tatées à l'autopsie. Je m'explique : Souvent on constate des altérations

fort étendues de la fibre musculaire, et cependant, durant l'existence,

les accidents n'ont pas été très accusés ; d'autres fois, au contraire, pour

une petite lésion, vous avez de f/rôs accidents. Que conclure de ces

faits? C'est qu'il existe dans le cœur, comme dans le cerveau, des

régions tolérantes ou indifférentes, et d'autres régions intolérantes, celles-

ci en rapport avec l'importance ou l'absence d"anaslomoses d'une artère

oblitérée, en rapport aussi avec la fonction des fibres musculaires

atteintes. Les régions intolérantes seraient d'abord, les piliers des val-

vules, les portions de muscle avoisinant ou renfermant les ganglions

auto-moteurs du cœur, et la cloison interventriculaire.

Tel est le principe de localisations tnyocardiques que je cherche à faire

prévaloir. La myocardite, ou mieux l'artério-sclérose de la cloison serait

particulièrement grave, puisque, par son état parétique, elle réaliserait

pour ainsi dire, une sorte de communication imparfaite entre les deux

ventricules et rendrait moins complète Tindépendance des deux cœurs.

C'est pour cette raison que, dans un cas observé dernièrement à l'hôpital,

les symptômes asystoliqucs avec œdème considérable des membres
inférieurs et hydropisies multiples ont constitué toute la scène patholo-

gique, en l'absence de lésion valvulaire. En résumé, la lésion de la cloi-

son interventriculaire réalise à la fois une maladie du cœur gauche et

une maladie du cœur droit. C'est la porte ouverte à l'asystolie. Mais c'est

une asystolie particulière. Lorsque la cloison seule est atteinte, que les

autres parties du muscle restent indemnes, et que la région de la pointe

a conservé sa puissance contractile, on comprend pourquoi, au milieu

des s\mptômes asystoliques les plus graves, le choc précordial conserve

à peu près la même force, et pourquoi le pouls reste fort et vibrant

jusqu'aux approches de la mort. J'ai souvent constaté l'existence de ce

pouls paradoxal et l'importance de son interprétation, puisqu'il permet

d'éviter une erreur de pronostic et de reconnaître le danger imminent,

même avec un pouls résistant au doigt.

Il existe une forme arythmique grave, qui se termine souvent par

la mort subite, surtout après l'administration de la digitale, comme j'en

ai observé quatre cas malheureux. Pourquoi celte gravité particulière

dans cette forme clinique, alors que d'autres arythmies restent bénignes et

peuvent persister indéfiniment ou pendant de longues années ? Je ne sais
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encore ; mais, en m'appuyant sur deux de mes observations, cette gravité

dépendrait peut-être, dans certains cas, d'une lésion très limitée au niveau

du point de Sclmiey et Kronecker.

Il existe encore une forme d'arythmie à caractère grave, je veux parler

du rythme couplé du cœur avec ralentissement apparent ou réel du

pouls. Ici, la gravité dépend de l'extension de la sclérose aux vaisseaux

bulbaires, et non toujours de sa localisation sur telle ou telle région du

cœur.

Enfin, la sclérose peut être limitée à la pointe du cœur. Elle donne

lieu souvent, comme on le sait, à la production de cardiectasies partielles,

ébauche des anévrismes pariétaux du cœur. Elle se traduit par une

tendance aux insuffisances fonctionnelles delà mitrale, à l'impuissance du

myocarde, à l'arythmie, et se termine assez souvent par la mort subite

(trois fois sur six) '.

L'étude de ces localisations myocardiques devra être continuée encore

au point de vue clinique. Elles sont peut-être la clef de la pathologie

cardiaque.

En tous cas, c'est du côté des vaisseaux du cœur qu'il faut poursuivre

les recherches, car on ne doit pas oublier que le principal facteur des

lésions sclérosiques du myocarde, c'est la sclérose des coronaires avec ou

sans sténose de ces vaisseaux. Or, les expériences poursuivies en France

comme à l'étranger démontrent qu'à la suite du pincement de ces

artères, de l'oblitération expérimentale de ces vaisseaux, on provoque de

l'arythmie, de folles palpitations, peut-être des accidents douloureux, et

sûrement l'épuisement rapide et définitif du myocarde.

La pathologie expérimentale donne ici raison à la pathologie humaine.

' IIl'ciiard et Werer. .\rtério-sclérose de la pointe du cœur. Contribution à l!étude des

localisations myocardiques {Soc. méd. des liôp., 1891).
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II. — Clinique {Formes cliniques).

Quatre formes principales relatives à la localisation cardiaque : formes douloureuse,

arylhmique et tachycardique, cardiectasiquc et asystoVique, myo-vatvulaire.

Quatre formes principales relatives à l'association de rartério-sclérose du cœur avec

des scléroses d'autres organes : formes cardio-rénale, cardio-pulmonaire, cardio-

bulbaire, cardio-hépatique.

I. Forme douloureuse. — Angine de poitrine. Douleurs précordialgiques surtout

chez les anémiques, les hystériques el les neurasthéniques, etc.

II. Formes ARYTiiuinuE el tachycardique. — Arythmie temporaire, paroxystique ou
permanente. Diagnostic entre l'arythmie de l'insuflisance initrale el l'arythmie des

cardiopathies artérielles. Longue période de latence des cardiopathies à forme

arythmique, leur soudaine aggravation. Tableau des principales variétés d'aryth-

mies.

Tachycardie isolée, ou associée ;i l'arythmie. Tachycardie permanente ou paroxys-

tique. Tableau des principales variétés de tachycardies.

III. Forme cardiectasique ou asystolique. — Asystolie des affections valvulaires et

des cardiopathies artérielles. Tendance à la cardiectasie. DifTérences des indica-

tions thérapeutiques.

IV. Forme myo-valvulaihe. — 1° Type mitral. InsulTisance milrale artérielle. Son dia-

gnostic avec l'insuffisance milrale d'origine rhumatismale. Insufllsance milrale fonc-

tionnelle. Epilepsie cardiaque, ou plutôt épilepsie cardio-artérielle. — Souffle mi-

tral fonctionnel par dilatation de l'orifice auriculo-ventriculaire ou état parélique

des muscles valvulaires. Souffle mitral organique, par sclérose et rétraction des

piliers valvulaires, ou par lésion scléro-athéromaleuse de la valvule. Tableau du
diagnostic de l'insuffisance milrale endartériquè et de l'insuffisance milrale endo-

cardique.

2" Type aortiquc. Insuffisance aortique artérielle. Son diagnostic avec l'insuf-

fisance endocardique. — Rétrécissement aortique. Rétrécissement sous-aortique.

Affections valvulaires mixtes.

Comme je l'avais démontré pour l'analomie palliologique, je vous ai

appris que la symptomatologie des cardiopathies artérielles ne doit pas

être limitée à la description des accidents cardiaques, puisque l'arlério-



AUrKRIO-SCLÉROSE DU CŒUR 209

sclérose du cœur est toujours plus ou moins associée à celle des autres

viscères.

Cependant, il existe des cas assez nombreux où ces accidents occupent

la plus grande partie de la scène pathologique et dominent par leur

intensité les symptômes altribuables à d'autres organes. A ce point de

vue, on peut admettre quatre formes principales : les formes douloureuse

ou slénocardiquc, anithmique et tachycardique, cardiectasique et asijs-

toiique, myo-valvulaire.

11 existe d'autres cas où la symptomatologie cardiaque se confond avec

celle des tautres organes ; les cardiopathies artérielles sont alors associées,

d'où les formes cardio-rénale, cardio-pulmonaire, cardio-bulbaire etcar-

dio-/irpatique. La première est la plus fréquente et la plus connue, et

j'aurai à m'en occuper au sujet de Fartério-sclérose des goutteux; la

dernière reproduit à peu près complètement la description clinique du

foie cardiaque, raison pour laquelle je la laisserai de côté pour l'instant.

Quant aux formes cardio-pulmonaire et cardio-bulbaire, j'en ferai le sujet

de la le(;on suivante.

I. — FORME DOULOUREUSE (ou slénocardique).

Cette variété est fréquente dans l'artério-sclérose dystrophique, plus

rare au contraire dans la sclérose inflammatoire du myocarde (myocardite

interstitielle) pour une raison facile à comprendre : car alors, la lésion

intéresse primitivement le tissu conjonctif du myocarde et secondaire-

ment son système artériel.

Je me bornerai à mentionner cette forme douloureuse, voulant lui

donner tous les développements qu'elle comporte dans les leçons sur

l'angine de poitrine.

11 suffît de savoir, pour le moment, que la douleur peut affecter

tous les degrés, depuis l'attaque d'angine la plus sévère jusqu'aux accès

de pseudo-gastralgie angineuse, jusqu'à l'existence d'une barre ou d'un

poids sous-sternal, d'une angoisse épigastrique survenant par accès ou

existant d'une façon plus ou moins permanente. C'est ainsi qu'une de

rnes malades a éprouvé, pendant plusieurs semaines, une sensation de

barre épigastrique à forme angoissante, et cela d'une façon conti;iue. Il

est utile de faire remarquer dès à présent que ces sensations douloureuses,

variables d'intensité, ont un caractère commun qui les rapproche de la

dyspnée d'effort. Elles sont, en effet, le plus souvent provoquées ou exas-

pérées par la marche, le mouvement, les moindres efforts, etc.

La provocation des douleurs cardiaques par les mouvements et les
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efforts constitue un signe de diagnostic des plus importants avec les dou-

leurs préconliales qui sont augmentées ou provoquées par la pression

sur divers espaces intercostaux et nullement par le phénomène de

l'effort. Ce n'est pas le cœur qui est douloureux, c'est la région précor-

diale, d'où le nom de pi'rcoi-dialgics sous lequel je désigne ces douleurs

thoraciques, nom préférable à celui de cardiodynie ou de « cardiacalgie »

proposé par G. Sée. Celte dernière dénomination est défectueuse, elle-

induit en erreur, parce qu'elle englobe dans la même description les

douleurs ayant pour siège la paroi précordiale elle cœur.

Les précordialgies dues à des névralgies intercostales ou pliréniques

sont fréquentes chez les anémiques, les chlorotiques, les hystériques, les

neurasthéniques, les neuro-arthritiques ; elles se traduisent souvent par

l'existence « de points au cœur » dont se plaignent les malades, et lors-

que ceux-ci siègent au niveau du choc précordial, il en résulte, à chaque

fois que celui-ci se produit, une sensation de souffrance et de palpitation

le plus souvent subjective, chaque révolution cardiaque étant ressentie

douloureusement sur une paroi hyperesthésiée. Il s'agit alors de fausses

maladies du cœur pour lesquelles on est à chaque instant consulté. Mais,

encore une fois, il ne faut pas confondre, comme on l'a fait, ces dou-

leurs précordialgiques des hystériques et des neurasthéniques avec

les douleurs cardiaques se présentant sous l'aspect de pseudo-angine

de poitrine et dont je présenterai bientôt les caractères cliniques.

Dans les péricardites primitives, et surtout dans les péricardites secon-

daires aux aortites subaiguës ou chroniques, la précordialgie résulte

parfois de la névralgie ou de la névrite du nerf phrénique et aussi de

la propagation inflammatoire aux plexus cardiaques. Dans certains cas

assez rares en vérité, il existe des douleurs provoquées par la pression

au niveau de la région aortique, à la partie interne des espaces intercos-

taux, mais elles siègent sur les parois thoraciques, sur le trajet des nerfs

phréniques, et par conséquent en dehors du cœur qui reste insensible à

l'état normal comme à l'état pathologique.

En conséquence, lorsque vous constaterez dans le cours de la cardio-

sclérose, l'existence de points douloureux thoraciques, provoqués ou

augmentés par la pression du doigt, vous aurez toujours à vous demander

deux choses :

1° S'il ne s'agit pas de simple névralgie intercostale
;

2° S'il ne s'agit pas d'une complication de péricardite souvent latente

et développée sous l'influence d'une aortite chronique concomitante.

Je suis, comme on le voit, d'un avis diamétralement opposé à tous

ceux qui vont jusqu'à regarder ces points douloureux comme la « révé-

lation » du diagnostic de myocardite chronique. Je vous ai démontré, au
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contraire, que la précordialgie est un fait banal que l'on observe tous les

jours, même chez les malades indemnes de toute affection cardiaque. Lui

attribuer une valeur qu'elle n'a certainement pas, c'est s'exposer à

commettre de nombreuses et graves erreurs de diagnostic.

11. — FORMES ARYTllMIQLi; ET T ACII YCA R D IQ LE

Je réunis ces deuv formes, parce qu'elles sont souvent associées

[taclnj-afijtlwtiv). D'autres fois cependant, elles peuvent exister à l'état

isolé.

a). La forme an/thmique a déjà été étudiée au sujet de la symptomato-

logie générale de la cardio-sclérose, et vous vous rappelez que nous avons

déjà décrit les différentes espèces d'arythmie que l'on peut observer dans

cette maladie (irrégularités cardiaques dans le nombre, dans la forme

ou dans la force des battements, folie cardiaque ou delirium cordis.

intermittences vraies ou fausses, faux-pas du cœur ; irrégularités ryth-

mées, rythme couplé ou tricouplé du cœur, pouls bigéminé ou pouls

trigéminé, pouls alternant régulier ou irrégulier). Dans la cardio-sclé-

rose, on peut rencontrer toutes les variétés de l'arythmie, et celle-ci

devient ainsi par sa fréquence un des symptômes les plus importants

de la maladie ; elle peut même être et rester sa seule manifestation

pendant tout son cours.

Tantôt, il s'agit d'attaques arythmiques survenant soudainement,

caractérisées le plus souvent par un véritable état de folie du cœur,

par des battements cardiaques précipités, inégaux, presque incomp-

tables et se terminant par la régularisation du pouls pour se reproduire

plus lard sous forme de nouveaux accès.

Tantôt, l'arythmie n'est plus temporaire, ni paroxystique, elle s'ins-

talle d'une façon permanente, et alors' elle est parfois une surprise

de l'auscultation. On voit ainsi un malade pour une tout autre affection,

on l'ausculte et on découvre avec étonnement une arythmie sur laquelle

il n'avait jamais appelé l'attention. Beaucoup d'observateurs commettent

une erreur de diagnostic en rangeant ces cas dans la catégorie des « affec-

tions mitrales sans souffle ». 11 s'agit le plus souvent d'une artério-sclé-

rose du cœur, comme le démontrent les accidents ultérieurs, cDmme le

prouvent formellement tous les signes de l'hypertension artérielle sur

lesquels je n'ai pas à revenir.

Je vous ai démontré que le rythme des mouvements du cœur est en

grande partie une propriété inhérente au muscle cardiaque ; il est donc

facile de comprendre la fréquence de l'arythmie dans les cas où le myocarde
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est atteint, et je suis tellement pénétré de cette idée, que je regarde

comme beaucoup plus communes les arythmies d'origine myocardique que

celles d'origine nerveuse. Quelques-unes d'entre elles, classées dans cette

dernière catégorie, doivent recevoir une autre interprétation. Ainsi, je

ne nie pas l'action du tabac sur le nerf pneumogastrique, mais je crois

qu'il faut tenir un plus grand compte de son action vaso-contrictive et

ischémiante pour expliquer les troubles arythmiques qu'il provoque. A

plus forte raison, ceux-ci doivent apparaître dans le cours, ou même dés

le début de l'artério-sclérose dont ils restent pendant longtemps la seule

et la plus importante manifestation.
'

L'arythmie de la cardio-sclérose a pour caractères principaux, d'être

assez souvent inconsciente pour le malade, d'être rebelle à la digitale qui

fait disparaître les troubles de compensation, tout en la laissant sub-

sister. Elle diffère ainsi beaucoup de celle que l'on constate dans l'insuf-

fisance mitrale. Dans ce dernier cas, les irrégularités du cœur sont

dues aux oscillations de la colonne sanguine se produisant du ventricule

dans l'oreillette au moment de la systole, et l'on comprend que la digi-

tale, par son action tonique sur le myocarde et les muscles papillaires

encore sains, puisse momentanément régulariser les mouvements du

cœur. Mais le médicament est impuissant dans l'arythmie de l'artério-

sclérose parce qu'il ne peut plus rien sur un muscle dégénéré d'une

façon définitive. Enfin, voici encore un autre caractère distinclif sur

lequel j'appelle l'attention :

Dans les affections mitrales (rétrécissement ou insuffisance, et surtout

dans l'insuffisance), vous voyez d'abord apparaître un souffle à la pointe,

et vous constatez la régularité presque parfaite des mouvements, car-

diaques; c'est beaucoup plus tard que l'arythmie fera son apparition.

Dans la cardio-sclérose à forme arythmique, vous observez le contraire :

c'est l'arythmie qui commence d'abord, et le souffle systolique de la

pointe (lequel peut faire défaut) ne survient que beaucoup plus tard,

puisqu'il est contemporain de la dilatation du cœur et de l'orifice auri-

culo-ventriculaire gauche. Ce souffle symptomalique d'une insuffisance

fonctionnelle de la mitrale présente lui-même des caractères cliniques

permettant de le distinguer des souffles organiques ; mais parfois, le dia-

gnostic entre une affection mitrale et la cardio-sclérose arythmique est

difficile, à ce point même que quelques auteurs allemands, Riihle et

Riegel, ont été jusqu'à dire que le tableau clinique des myocardites

diffuses chroniques est celui d'une lésion valvulaire non compensée.

Vous pourrez donc déduire parfois de l'ordre chronologique de

l'arythmie et du souffle dans les deux maladies un élément pré-

cieux de diagnostic, si vous vous rappelez le fait suivant : souffle
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d'abord, arythmie ensuite dans les affections mitrales; arythmie d'abord,

souffle fonctionnel ensuite dans la cardio-sclérose.

Voici un exemple à l'appui :

In homme de quarante-sept ans vient me consulter en octobre 1887

pour une arythmie persistante dont il n'avait nullement conscience et qui

avait été, quelques mois auparavant, reconnue pour la première fois aux

eaux de Saint-Gervais où il était aller soigner un eczéma. Je n'ai d'a-

bord trouvé aucun antécédent morbide important, sauf celui-ci : il y a

onze ans, à la suite d'un accident de chasse, il avait dû subir l'ampu-

tation du bras gauche, et il avait conservé dans son moignon quelques

douleurs. (Cette particularité n'est pas sans importance, depuis que nous

connaissons l'influence des névralgies et des affections douloureuses du

membre supérieur sur la production de certaines hypertrophies car-

diaques.) En août 188", ce malade, en montant une côte, avait éprouvé

pour la première fois des palpitations très violentes qui lui donnèrent

alors l'idée de se faire ausculter, et le médecin de Saint-Gervais recon-

naissant l'existence d'une arythmie très prononcée, interrompit avec

raison le traitement hydro-minéral. Je le vis alors deux mois après, et

je constatai avec cette arythmie tous les signes de l'hypertension arté-

rielle : pouls fort, vibrant, presque bondissant; impulsion cardiaque

énergique; second bruit diastolique, à droite du sternum, très retentis-

sant. Le malade souffrait peu, il sentait à peine et de temps en temps

quelques irrégularités cardiaques, il n'avait jamais eu d'œdème des

membres inférieurs, l'auscultation des poimions ne permettait de cons-

tater aucun bruit morbide, le foie avait son volume normal. Bref, cette

affection était latente pour le malade qui paraissait s'étonner d'un excès

de sollicitude dont les siens l'entouraient. Cinq mois se passèrent ainsi,

quand brusquement, brutalement, — et cela peut-être sous l'influence

des fatigues de la chasse — éclatèrent des accidents asystoliques. Les

cavités cardiaques se dilatèrent, on flnit par constater l'existence d'un

souffle systolique de la pointe très bref et localisé (souffle fonctionnel

dû à la dilatation de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche), des accès

d'oppression survinrent, un œdème envahit prompteraent les membres

inférieurs jusqu'aux cuisses, le foie devint turgescent et douloureux à la

pression.

J'appelle votre attention sur la rapidité avec laquelle survinrent les

accidents asystoliques, car elle appartient, comme vous le verrez plus

loin, à l'histoire clinique des cardiopathies artérielles. Or, dans les pre-

miers temps, l'administration de la digitale put bien produire, avec

l'augmentation de la diurèse, la disparition de la plupart des phénomènes

UENIU IIUCHARD. — MALADIES DU CŒUR. 18
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imputables à la rupture de compensation ; mais jamais elle ne parvint à

modifier en quoi que ce soit les troubles arythmiques. Puis elle devint

plus tard impuissante contre l'asystolie elle-même, qui emporta le patient

après quatre mois de maladie.

Cette observation, comme bien d'autres que je pourrais citer, prouve

que l'arythmie d'origine myocardique peut persister pendant des mois

et des années à titre de phénomène indifTérent ; elle montre aussi

l'apparition tardive du souffle fonctionnel, contrairement à ce que l'on

observe dans l'insuffisance mitrale.

Dans la cardio-sclérose, le cœur est toujours en imminence de fatigue

ou d'impuissance, et à un moment donné, les causes les plus légères en

apparence (une bronchite, une marche forcée, des émotions) peuvent

précipiter les accidents et hâter le dénouement. C'est là un des princi-

paux caractères des cardiopathies artérielles , elles présentent une longue

période de latence brusquement interrompue par les troubles les plus

graves de compensation. Lorsque vous constaterez ces arythmies aux-

quelles d'ordinaire on attache trop peu d'importance, soyez donc pru-

dents, et insistez de bonne heure sur la nécessité d'une hygiène bien

entendue.

Voici un fait que j'ai observé il y a quelques années à l'appui des idées

que je viens d'émettre :

Je voyais, il y a trois ans, avec un de mes confrères des environs de

Paris, un homme de cinquante-huit ans atteint depuis une dizaine d'an-

nées, d'une arythmie cardiaque extrêmement accusée. Ce malade, non

rhumatisant, mais de souche goutteuse, ne s'était jamais plaint d'aucun

autre accident, et il avait fini par ne plus se préoccuper de cette arythmie

qui constituait la seule manifestation d'une cardiopathie. Mais, à la fin de

l'année 1889, il fut atteint pendant quelques semaines d'une bronchite

grippale relativement légère. A partir de cette époque, l'impuissance du

myocarde fit de rapides progrès, et dans l'espace d'un mois on vit sur-

venir des accidents graves d'asystolie avec œdème assez considérable

des membres inférieurs, congestion passive des deux poumons, aug-

mentation de volume du foie, etc., accidents auxquels il succomba dans

l'espace de quelques semaines. Cet homme était atteint de cardio-sclé-

rose à forme arythmique, diagnostic confirmé par tous les symptômes que

j'ai assignés à cette maladie.

Cette forme arythmique peut être particulièrement grave, comme je

l'ai déjà dit; elle n'est presque pas modifiée par la digitale, et assez

souvent elle se termine par la mort subite après l'emploi de ce médica-
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ment, même à doses modérées. La terminaison rapide et funeste s'ob-

serve dans trois cas :

1° Probablement lorsque la lésion est exactement localisée au point

vital du cœur de Schiney et Kronecker, ou encore lorsqu'elle a envahi

toute la pointe de l'organe '

;

2° Lorsque l'arythmie coexiste avec des accidents angineux ;

3" A la suite de l'administration de la digitale dans les cas d'arythmies

rythmées souvent méconnues (rythme couplé du cœur, rythme couplé et

tricouplé alternant -).

Je vous rappelle que la sclérose de la pointe présente parfois une

symptoraalologie spéciale, caractérisée par la tendance à la cardieclasie,

à la dilatation de l'oriCce auriculo-ventriculaire, d'où la production facile

d'un souffle fonclionnel d'insuffisance milrale, celle-ci étant favorisée

par la dégénérescence des points d'attache des piliers valvulaires.

Vous connaissez les caractères différentiels permettant de distinguer

une insuffisance organique de l'orifice mitral d'une insuffisance fonction-

nelle du même orifice. Il s'agit d'éviter encore une autre erreur :

Souvent, dans la forme arythmique, il existe comme une sorte d'hési-

tation de la systole se traduisant, pour une oreille peu exercée, par la

sensation d'un bruit présystolique. On croit alors, à tort, à l'existence

d'un rétrécissement milral. Mais cette erreur peut être facilement évitée

en s'appuyant, pour la cardio-sclérose arythmique, sur l'absence cons-

tante de dédoublement du second bruit, sur le retentissement diaslolique

de l'aorte à droite du sternum tandis qu'il existe à gauche dans la sté-

nose milrale. sur les caractères du pouls qui, fort et vibrant, présente l'as-

pect du pouls mitro-aortique, etc.

II faut aussi faire le diagnostic avec une maladie qui n'a pas encore

été décrite et dont j'ai observé une dizaine de cas : Yanjthmic a/u/ois-

sante paroxystique essentielle. Celle-ci est caractérisée par de véritables

accès d'arythmie dans l'intervalle desquels la santé est presque parfaite.

Il existe enfin des arythmies réflexes (dans les affections gastro-intesti-

nales, dans celles du foie et de l'utérus, etc.) qui, par leur persistance

même, peuvent en imposer pour une cardio-sclérose arythmique. J'ai

observé, à ce point de vue, une femme atteinte de dyspepsie, et arrivée

à la période de la ménopause, chez laquelle des irrégularités cardiaques

persistèrent pendant plus de deux ans. Le diagnostic était d'autant plus

' IIlciiard et Weber (Loc. cit.. Société méd. des Mp., 1891).

' IliXHAKi). Le ryUime couplé du cœur, el la morl par la digitale (Soc. méd. des hùpi-

laux, juin 1892].
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difficile, que ron conslatail déjà un commencement de dégénérescence

scléro-alhéromateuse du système artériel. Néanmoins, en m'appuyant

surtout sur l'existence d'un retentissement diastolique à gauche du ster-

num au niveau de l'artère pulmonaire, et non à droite au niveau de

Faorte, je pensai qu'il s'agissait plutôt d'une arythmie réflexe due à l'état

dyspeptique. En dirigeant toute ma thérapeutique contre l'affection gas-

trique, je parvins à faire disparaître à la longue les irrégularités car-

diaques qui depuis plus de deux ans avaient résisté à toute médication.

Cet exemple prouve qu'il ne faut pas- se hâter de conclure, de l'aryth-

mie seule, au diagnostic de cardio-slérose.

Le tableau suivant dont j'ai donné l'indication dans la thèse d'un de

mes élèves', en vous montrant les nombreuses causes d'arythmies, vous

permettra d'éviter les erreurs de diagnostic :

Classification des arythmies.

Hystérie, neurasthénie. Epilepsie?

I. Arythmies névrosi- \ Goitre cxophthalmique.

ques et psycliiques. . j
Emotions.

1 Arythmie angoissante parcxystique.

' Méningite tuberculeuse, méningites.

\ Ictus apoplectique.
II. Arythmies nerveu- ) ,,

,

, . •
i

... .r
. ., , Hemorrhagies cérébrales ou méningées. Tumeurs cere-

ses et cérébrales . . J , ,

I
braies.

i Compression du nerf vague par des tumeurs.

i Maladies de l'estomac, de l'intestin, de l'utérus, du

III. Arythmies réflexes. foie, etc.

' Arythmie a frigore.

IV. Arythmies toxiques.

,
uigiiaie.

\ Tabac.

J Thé, café.

Abus de l'alcool.

. . ( Convalescence de la fièvre typhoïde -.

^
! Au moment de la défervescence de la pneumonie et des

des maladies aiques. /,,....M maladies aiguës.

VI. Arythmies des car- i, \.° Valvu- [ Insuffisance mitrale surtout,

diopathies t
laires \ Rétrécissement mitral.

' GiocANTi. Contribution à l'élude clinique de l'arythmie dans les maladies du myocarde

[Thèse inaug. de Paris, 1892).

-Les arythmies critiques de la fièvre typhoïde ne sont pas graves. Elles sont dilTérentes

rie celles qui surviennent dans le cours de la maladie. Celles-ci indiquent un commence-

ment de dégénérescence myocardiqnu et annoncent parfois la menace d'une mort subite.
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a. Arythmie sénile, dégénérescence et sur-

charge graisseuse du cœur. Arythmie

normale et congénitale de certains sujets '.

1 h. Cardiopathies artérielles.

\ c. Myocardites aiguës dans la fièvre ty-

phoïde, la grippe, la variole, etc.

Myocardites chroniques.

d. Endocardites, péricardites, adhérences

du péricarde -.

e. Insuflisance et rétrécissement aortiques

j
d'origine artérielle.

'

f. Quelquefois, angine de poitrine avec car-

\ dio-sclérose concomitante.

l)). La forme tachycardique coexiste souvent avec la forme précédente

{lachy-arythmie)

.

Mais, il existe des cas assez nombreux, surtout lorsque la sclérose du

cœur est associée à celle du rein, où l'accélération du pouls existe d'une

façon presque permanente, et cela sans aucune irrégularité cardiaque.

D'autres fois , la tachycardie survient par accès ; elle se manifeste

alors par une accélération très marquée du pouls {joulsus celer), qui

peut atteindre le chiffre de 140 à 130, et qui est souvent en rapport avec

un abaissement subit de la tension artérielle.

Un de mes confrères, âgé de cinquante-quatre ans, qui n'avait jusque-là

rien éprouvé du côté du cœur, est pris un jour, au milieu de son repas,

de palpitations violentes et douloureuses qui cessent au bout d'une heure

environ et qui font place à une grande accélération du pouls (140 à 1.50

pulsations), avec arythmie des plus prononcées. Tous ces accidents s'ac-

compagnent d'une angoisse telle (sans aucune douleur), que le malade a

la sensation imminente de la mort. L'orage s'apaise, le pouls reprend sa

régularité tout en restant fréquent et régulier, et à plusieurs mois de

distance, il est repris des mêmes accidents paroxystiques, qui se sont

répétés cinq à six fois dans l'espace de deux ans. Dans leur intervalle,

le malade présente souvent dos alternatives de pâleur ou de rougeur de

face ou des troubles vaso-moteurs divers auxquels j'attache une grande

importance pour le diagnostic de ces affections.

' Il s'agit de certains sujets i|ue j'ai vus et qui sont atteints d'aryllimie cardiaque
depuis leur naissance. Est-elle le résultat d'une myocardile fœtale? La chose est probable,
et non démontrée encore.

' Je range dans cette catégorie des arythmies myocardiques celles qui surviennent
dans les maladies de l'endocarde et du péricarde, parce que ces dernières se manifestent
toujours à la faveur d'une lésion concomitante ou d'un trouble fonctionnel du myocai-de.
Il en est souvent de même des arvlhmies valvulaires.
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Deux mois après sa première attaque de folie cardiaque, alors que le

cœur était relativement calme, je revois le malade. Le jiouls était alors

à 110 ou 120, chiffre qui n'a jamais diminué; il était concentré, serré,

un peu vibrant. La face était rouge et vultueuse, les extrémités des

membres inférieurs et supérieurs étaient froides, glacées. A la palpation,

le cœur un peu hypertrophié était franchement impulsif, le pouls gauche

moins fort que le droit, et à l'aorte je constatais, de la façon la plus

manifeste, un retentissement diastolique qui n'a fait que s'accentuer, et

qui a été suivi, au bout d'un an seulement, d'un très léger prolonge-

ment au même temps.

Ce malade commençait ainsi sa sclérose cardiaque par des accès de

tachycardie avec arythmie . puis par des accès de tachycardie sans

arythmie, et les progrès de l'affection, arrêtés sans doute par l'admi-

nistration précoce des médicaments dépresseurs de la tension artérielle,

des iodures et de la trinilrine, n'ont fait que confirmer le diagnostic.
;

Ce qui dislingue, au point de vue thérapeutique, la tachycardie de

l'arythmie, c'est ordinairement sa facile et prompte disparition sous

l'influence du traitement digitalique, comme vous pouvez vous en

convaincre par les trois tracés sphygmographiques suivants. Vous verrez

Fi-. 41. Tacliycardie. (Artériosclérose canlio-rénale.)

Fig. 42. — Tachycardie. (.Artério-sclérose cardio-rénale; même malade.)

F)-. 43. — Pouls après l'administralion de la digitaline. (Arlério-sclérose cardio-rénale.

Même malade que pour les figures 39 et 40.)



ARTÉRIO-SCr.ÉROSE DU CŒUR 279

que, sous l'influence de la digitaline cristallisée, le pouls accéléré a fait

promptemont place, en quelques jours, à un pouls lent.

Je signale pour la forme tachycardique la même erreur que pour la

forme arythmique. Parfois, l'accélération du pouls est d'origine réflexe,

et comme elle coïncide souvent avec un abaissement rapide de la tension

artérielle, vous n'aurez pas comme pour l'arythmie, la ressource de la

constatation du retentissement diastolique de l'aorte. Mais, c'est en

observant complètement le malade, c'est en vous appuyant sur les symp-

tômes concomitants, que vous parviendrez aisément à établir le diagnostic.

Le tableau suivant des diverses tachycardies, tableau que j'ai établi

pour la thèse d'un de mes élèves ', vous permettra d'éviter encore

certaines erreurs :

Classification des tachycardies.

I. Tachycardies par modification de i

'"""ence de l'altitude, de la menstruation,

la tension artérielle (hypertension '
'^f ^f

ménopause, de la puberté. - Ne-

et hupotcniiou.) . . . . I

phnte interstitielle (%pfr(e)îSîon). —Fièvre
, typhoïde, grippe, etc. (hypotension).

a. Essentielles : (lachj'cardie essentielle pa-
i roxystique.)

II. Tachycardies bulbaires, neuro- ' 6. Symptomatiques : (paralysie bulbaire dans

centrales i la paralysie glosso-laryngée, la sclérose en

J plaques. la paralysie ascendante aiguë, le

^ tabès, les méningites, myélites, etc.)

a. AtTections du nerf vague : névrites, com-

,,, m , ,. l pressions par des tumeurs, etc.
ni. Tachycardies nerveuses, neuro- \ , ,«. , , j »u- r

. .

J'"^'""'^ "•=' siuoco. ucuju
^ Affections du grand sympathique : (com-

penp eriques
j

pressions par tumeurs, etc.)

c. Tachycardie d'origine neuro-ganglionnaire.

IV. Tachycardies névrosiquer . . ^
Epilepsie. - Hystérie. — Neurasthénie. —

I
Maladie de Parry-Graves.

V. Tachycardies réflexes .... ^
Maladjes de l'estomac, de l'intestin, du foie et

/ des voies biliaires, de l'utérus, etc.

VI. Tachycardies toxiques ....'' ^l^o"'' (P^"" vago-névrite). - Tabac. - Café,

/ thé. — Digitale et atropine à dose toxique.

i Fièvre, hyperthermie, chaleur.
Vil. Tachycardies dyscrasiqne= . . | Chlorose, anémie, cachexies, tuberculose,

' cancer, etc.

, Fièvre typhoïde, scarlatine, grippe, variole,

VlU. Tachycardies infectieuses . . pneumonie. Diphtérie (par myocarditc, ou

[ par vago-névrite).

' Arlério- sclérose, cardio- sclérose, aortites,

IX. Tachycardies des affections car- ) myocarJites, péricardites.

diaques et cardio-artérielles. . . j Néphrite interstitielle.

Affections valvulaires du cœur.

' Vincent. Des tachycardies (valeur séméiologique et pathogénie), Thèse de Paris, 1S9I.
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III. — FORME ASYSTOLIOUE OU C.VRDI ECT ASIQUE

Je VOUS ai déjà parlé des attaques d'asystolie brusques, inopinées,

fréquentes, qui surviennent dans le cours des cardiopathies artérielles
;

elles présentent des allures aiguës que l'on n"a pas coutume de rencon-

trer à ce degré et sous cette forme dans les affections simplement val-

V ni aires.

Dans ces dernières, on peut presque les prévoir, et l'insuffisance du

myocarde, augmentant progressivement, se mesure par les œdèmes

périphériques et les congestions répétées qui envahissent tour à tour les

viscères et les tissus, par la rareté des urines, la diminution du choc

précordial et tous les signes de l'asthénie cardiaque. Sans vouloir

accepter dans sa rigueur un peu mathématique et trop calculée, le

fameux cycle des affections du cœur, qui commence au ventricule gauche

pour continuer aux vaisseaux et finir aux cavités droites, il n'en est pas

moins vrai que la marche des cardiopathies valvitlaires obéit à des lois

presque prévues à l'avance.

Dans les cardiopathies vasculaires. au contraire, c'est l'asystolie la

plus aiguë qui éclate d'une façon inopinée et parfois foudroyante ; elle

peut, comme dans les affections valvulaires, s'accompagner d'œdème,

d'anasarque ou d'hypérémies passives ; mais, dès leur début, elle peut

aussi se traduire sans œdème périphérique et sans congestions viscérales;

c'est une asystolie dans le vrai sens du mot, parce que le cœur parait

seul atteint et qu'il subit une dilatation aiguë (ou cardiectasie) depuis

longtemps préparée par les lésions insidieuses et latentes du muscle

cardiaque.

Dans le premier cas, l'asthénie vasculaire et l'affaiblissement progres-

sif de la contractilité des vaisseaux marchent de pair avec l'impuissance

progressive du myocarde, et il s'agit réellement d'une asthénie cardio-

vasculaire.

Dans le second cas, au contraire, c'est l'exagération de la contracti-

lité vasculaire qui prédomine et constitue le principal danger, c'est le

système artériel , c'est le cœur périphérique qui retentit sur le cœur

central, c'est le spasme vasculaire qui constituant une sorte de barrage

circulatoire augmente subitement les résistances périphériques et oblige

le cœur central à un excès de travail auquel il succombe, parce qu'il est

altéré déjà dans sa structure intime. Jusque-là, pour un travail modéré,

l'ouvrier avait suffi amplement à la tâche ; mais un jour, pour une cause

inconnue encore, et sans doute en raison de l'irritation produite par le
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processus scléreux, les artérioles entrent en contraction et déterminent

une dilatation aiguë du cœur.

Ainsi donc, asliiénie cardio-vasculaire, affaiblissement du cœur et des

vaisseaux., avec diminution de la tension artérielle dans un cas ; éréthisme

vasculaire et dilatation cardiaque avec hypertension artérielle dans Fautre.

La différence est grande au point de vue clinique, elle se poursuit

dans le domaine de la thérapeutique. Pour les deux asystolies, la médi-

cation cherche à ramener l'équilibre rompu dans les deux tensions vas-

culaires. Mais, dans la première, il s'agit de relever la pression artérielle

affaiblie ; dans la seconde, il faut, au contraire, la diminuer; dans celle-là,

les toniques du cœur et des vaisseaux, la digitale et les principaux mé-

dicaments cardio-vasculaires sont indiqués; dans celle-ci, il faut avoir

plutôt recours aux médicaments vaso-dilatateurs et dépresseurs de la ten-

sion artérielle, et souvent une saignée générale, pratiquée à propos, est

suivie d'effets presque merveilleux.

A ce point de vue, il est utile de rappeler le fait suivant :

Il s'agit d'une malade chez laquelle l'artério-sclérose du cœur s'est

manifestée au début par plusieurs attaques d'arythmie et de congestion

pulmonaire. Un jour, un accès de pseudo-asthme cardiaque se déclare,

et je la vois en proie à une dyspnée considérable : lèvres violacées,

extrémilés refroidies, doigts cyanoses; cœur très dilaté donnant à la pal-

pitation la sensation d'une trcraulation diffuse et de battements en ailes

d'oiseau {flutterings) qui remplacent ainsi le choc précordial ;
pouls

faible, petit, misérable et tremblotant à gauche; voix entrecoupée, et

orthopnée telle que la malade est menacée à chaque instant d'as-

phyxier.

Dans ces conditions, je propose une saignée générale le soir, à dix

heures, mais je crains tellement un dénouement rapide que je provoque

une consultation avec Polain. Il voit la malade à 1 1 heures et demie

du soir, confirme le traitement, et une saignée de 400 grammes

est immédiatement pratiquée. L'effet ne se fit pas attendre longtemps :

une demi-heure après, la malade éprouvait un grand bien-être, elle

pouvait respirer, et tous les accidents asphyxiques avaient disparu. Elle

en eut encore d'autres moins graves à plusieurs reprises, et chaque fois

la saignée, qu'elle réclamait elle-même, fut suivie des mêmes effets. Elle

mourut seulement cinq mois après, et fut emportée par des accidents

cérébraux.

Voici encore un cas fort instructif de cette forme asystolique que j'ai

observé avec un de mes confrères de Fontainebleau :
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Une femme de cinquante-deux ans se plaignait, depuis deux années

déjà, de palpitations et de dyspnée se produisant au moindre elTort,

d'essoul'fleraent par suite d'une marche plus ou moins précipitée. Par-

fois, elle éprouvait également dans ces conditions une sensation de

barre rétro-sternale légèrement angoissante. Le pouls était alors régu-

lier, fort, un peu vibrant et concentré; de temps à autre, il devenait

très irrégulier par suite d'accès d'arythmie qui apparaissaient pendant

quelques jours et disparaissaient ensuite. Au cœur, l'impulsion était

forte, la matité augmentée dans le sens vertical.

En 1883, les règles s'étaient supprimées après avoir donné lieu à plu-

sieurs ménorrhagies. En -1886, les palpitations augmentent, la dysp-

née s'accuse encore, mais on ne constate aucun bruit anormal au

cœur, pas d'œdème des membres inférieurs, et pas d'albumine dans

les urines.

Au commencement du mois de mai 1887, après un voyage un peu

fatigant, une crise asystolique éclate en Angleterre où elle était alors.

Le calme revient après plusieurs jours, et la malade retourne en France

oîi son médecin est déjà frappé par la pâleur de la face, l'irrégularité

constante du pouls et l'état de dyspnée habituelle. Le 7 juin, elle est prise

d'un accès de suflocation considérable avec battements de cœur tumul-

tueux, pouls petit, irrégulier, fréquent et presque incomptable ; ses accès

se répètent tous les jours, puis la dyspnée devient subintrante, l'œdème

des membres inférieurs apparaît, les urines sont rares et présentent quel-

ques traces d'albumine. C'est alors que, trois jours après, son médecin

pratique une saignée de 300 grammes qui amène aussitôt un grand sou-

lagement.

Je la vois le lendemain, et je constate que les cavités du cœur ont subi

une dilatation considérable, très appréciable parla percussion; le premier

bruit au niveau de l'aorte est sourd, le deuxième bruit retentissant, et

il existe un léger degré de dilatation aortique, très appréciable par la

percussion. Huit jours après, la scène change, des flots d'albumine appa-

raissent dans les urines, et cette cardiopathe meurt urémique dans le

coma.

Voici un second fait que j'ai observé avec un autre confrère, il y a

environ trois ans '
:

M'"° X..., âgée de soixante-dix ans, a eu dans le courant de ses cinq der-

nières années, sept ou huit bronchites. Au mois de février dernier, elle est

atteinte d'une nouvelle bronchite assez légère, mais à la suite de laquelle il

' Observation rédigée par le D' Wehlin (de Clamarl). ,
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lui était resté des oppressions qui la prenaient quand elle montait un escalier

ou bien au milieu de la nuit dans son lit, surtout quand il y avait du brouil-

lard ou du mauvais temps. Ces crises dyspnéiques duraient quelques secondes

ou quelques minutes à peine et disparaissaient après l'expectoration d'un ou

deux crachats. Rien au cœur ni dans les urines. Varices aux jambes. On
l'avait soumise à l'iodure de sodium, dont elle prenait à peu près régulière-

ment depuis le mois de février 2 grammes chaque jour.

Le 7 novembre 1888, à 10 heures du soir, elle monte un escalier assez doux

d'un étage, et arrivée en haut, elle est prise d'un violent accès de suffocation

pendant lequel on n'eut que le temps de la mettre sur un fauteuil où elle

perdit connaissance. X l'arrivée du médecin, dix minutes après l'accident,

elle est pâle, les lèvres cyanosées, le nez est pincé, l'œil atone, la mâchoire

inférieure pendante ; le pouls est petit, misérable et disparait même com-
plètement pendant plusieurs minutes, pour reparaître un instant et dispa-

raître de nouveau pendant l'espace de vingt minutes à une demi-heure

environ. La respiration est bruyante, saccadée; l'inspiration et l'expiration

aussi fortes l'une que l'autre. L'auscultation du poumon ne relève rien d'anor-

mal ; l'auscultation du cœur est impossible.

Prescription : cinquante pointes de feu sur chaque côté du dos; six à huit

sinapismes à chaque jambe, deux sinapismes sur la région du cœur, une

potion à l'éther. sirop Je morphine et teinture de lobélie.

Après deux heures, elle revient à elle, le pouls est redevenu plein, et elle

demande ce qui s'est passé. On la place assise sur son lit où elle s'endort.

La journée du lendemain se passe assez bien. La malade ne tousse presque

pas. n'a pas d'oppression et déjeune légèrement, mais d'assez bon appétit.

Elle est assise dans son fauteuil depuis 6 heures du matin, elle est assez

calme, et cause de l'accident qui lui est arrivé la veille en ajoutant qu'elle se

trouve seulement un peu faible.

M. Huchard la voit à o heures du soir. L'auscultation ne relève rien de

particulier dans les poumons ; le cœur est dilaté, le pouls régulier (égal à

droite et à gauche). Il conseille deux granules d'extrait de strophantus de

i milligramme, un vésicatoire sur la région précordiale. La température

prise à 8 heures du soir donne 3T''8. Rien dans les urines.

A 10 heures du soir, elle veut se coucher; mais à peine est-elle dans son

lit qu'elle est reprise des mêmes accidents que la veille. Toutefois aujourd'hui

le pouls ne faiblit pas comme hier, et l'accès ne dure qu'une heure et demie.

Même traitement ; on remplace les pointes de feu par trente ventouses,

dont dix sont scarifiées. Une piqûre de morphine de 1 centigramme l'endort.

La nuit se passe tranquille et la journée du lendemain s'écoule de môme.
On donne trois granules d'extrait de strophantus d'un milligramme et des

toniques durant toute la journée.

Elle se couche à 9 heures, ressent un peu d'oppression qui disparait au

bout de cinq minutes par des inhalations d'oxygène et une piqûre de mor-

phine. Les accidents des deux premiers jours ont totalement disparu pour

ne plus reparaître.

Le 10 novembre, on continue à soutenir les forces qui s'en vont manifeste-

ment ; l'appétit disparait. Elle prend des peptones, trois granules de stro-

phantus, une potion iodurée et des inhalations d'oxygène de temps en temps.
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Le coucher ;i S) heures du soir est très facile el sans accident. On l'ait une

piqûre de morphine et elle s'endort.

Le 11, même état que la veille: la malade s'affaiblit.

Le 12, toujours même état. Quelques traces d'albumine dans les urines.

L'examen du cœur permet de constater une dilatation considérable dans le

sens transversal ; la pointe bat en dehors du mamelon vers le sixième espace

intercostal. Léger prolongement systolique à la pointe ; à la base, bruits par-

cheminés sans souffle avec retentissement diastolique manifeste à droite du
sternum.

Le 13 au malin, on trouve toute la base du pounn^n gauche criblée de

râles crépitants très fins. Rien du côté droit. Mais dans la journée, chaque fois

qu'on l'ausculte, on s'aperçoit que les râles montent et tendent à envahir tout

le poumon. On pourrait suivre d'heure en heure la marche ascendante de

cette poussée congestive et oedémateuse du poumon.
Le 14 novembre, le poumon gauche est rempli de râles de bas en haut; le

sommet est envahi ainsi que tout le reste du poumon. Pas de lièvre, rien du

côté droit. Le pouls est rapide (120 p.), fort el vibrant. L'expectoration est

assez rare et présente trois ou quatre crachats, couleur sucre d'orge, et deux

crachats striés de sang. Toux sèche vers le soir. L'albumine a augmenté, on

constate de l'œdème des membres inférieurs. La malade s'affaiblit de plus en

plus.

Le Ib, toux sèche el saccadée ; expectoration nulle
;
pas de fièvre. Quelques

râles paraissent à la base du poumon droit. La malade reste dans son fau-

teuil où elle meurt le 26, à 2 heures du matin.

Ainsi, la première malade a eu dans l'espace de deux mois deux

attaques d'asystolie subite qui constituent, presque à elles seules l'his-

toire de son affection. Chez la seconde, il n'y eut qu'une attaque

d'asystolie, et au bout de huit jours, survint le dénouement fatal

précipité par une congestion œdémateuse du poumon gauche qui a

envahi tout l'organe comme une marée montante. Que de vieillards

meurent ainsi de « congestion pulmonaire » dont l'origine cardiaque a

été méconnue ! Ici encore, je le répète : la maladie est au poumon, le

danger est au cœur.

Est-ce ainsi que se comportent les affections valvulaires qui, lentes

dans leur évolution, prévues dans leurs allures, régulièrement progres-

sives dans leur marche, moins franchement accidentées dans leurs

manifestations, plus fixes dans leurs complications, ont une durée plus

longue, où l'imprévu tient moins de place, oii le pronostic s'accomplit

avec plus de régularité et de certitude'?

Lorsque l'asystolie existe à l'étal permanent et qu'on voit le malade

pour la première fois, on peut diagnostiquer une affection valvulaire en

l'absence même de souffle, et l'on pense le plus ordinairement que ce

dernier a disparu par suite de l'insuffisance d'action du myocarde. C'est là

souvent une erreur, et bon nombre de cardiopathies que l'on croit
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valvulaires, doivent rentrer dans la catégorie de? cardiopathies vasculaires

ou artérielles.

IV. — FORME MYO-VAI.VULAIRE

Les cardiopathies artérielles affectent le plus souvent le myocai'de. et

jusqu'ici la plupart des formes cliniques que j"ai décrites appartiennent

à cette catégorie. Mais, j'ai démontré, au sujet de l'anatomie patholo-

gique, qu'elles peuvent aussi atteindre l'appareil valvulaire (orifices mitral

et aortique). Ce sont les cardiopathies artérielles à tijpe mtjo-vaha-

laire ' que nous avons à passer en revue.

11 importe de déclarer tout d'abord que celles-ci s'accompagnent tou-

jours de lésions du muscle cardiaque et qu'elles diffèrent des cardio-

pathies artérielles à tijpe mijocardique, seulement par l'adjonction d'un

souffle d'insuffisance, ce souffle pouvant être fonctionnel et résulter

de la dilatation de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, ou organique

et résulter de l'altération scléro-athéromateuse de la valvule. Ce qui

fait l'intérêt de ces cardiopathies à type myo-valvulaire, c'est précisé-

ment le.xistence de ce souffle qui peut en imposer pour une cardiopa-

thie valvulaire d'origine rhumatismale. Il faut donc démontrer que le

diagnostic peut encore se faire aisément en s'appuyant sur l'existence

des stigmates de l'artério-sclérose du cœur : symptômes d'hypertension

artérielle, symptômes toxiques et méiopragiques, qui font défaut dans les

valvuliles rhumatismales.

Jusqu'alors, on avait attribué à la néphrite interstitielle les lésions

valvulaires du cœur qu'on attribuait à cette dernière maladie. Or, ces

lésions valvulaires d'origine artérielle peuvent exister indépendamment

de toute lésion rénale, ce qui prouve que celle-ci ne doit pas être accusée

de les produire. Ces lésions se rencontrent à tous les orifices (orifices

aortique, mitral, tricuspide, exceptionnellement l'orifice pulmonaire).

On trouve dans Morgagni (lettre 47) l'observation d'une femme de

quarante ans qui avait les valvules du ventricule droit endurcies et

osseuses. Corvisart a vu les valvules tricuspide et mitrale devenues

cartilagineuses, surtout à leur base, ce qui rétrécissait considérablement

le diamètre de l'un et de l'autre orifice.

Lorsqu'une lésion orificielle coexiste avec une néphrite interstitielle,

on se demande souvent qu'elle est la première, dans l'ordre d'apparition,

de la lésion du cœur ou de la lésion du rein. D'après moi, la maladie

' Il . HiCHARD. L'artério-sclérose du cœur à type myo-valvulaire {Arch. de méd., juin 1892).

Voir auisi la thèse de mon élève Falre-Miller sur le même sujet {Th. de Paris, juillet 1892).
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n'a coramencé ni par le rein, ni par le cœur : elle a commencé par le

système artériel. Cette idée a déjà été exprimée dans les termes suivants

par Longbois :

« Des lésions valvulaires persistantes peuvent se montrer concurrem-

ment, précéder ou apparaître consécutivement à la néphrite interstitielle,

et reconnaître la même origine que cette dernière. Elles peuvent dès

lors s'observer chez tous les seléreux, et toutes les causes capables de

créer l'altération artérielle pourront en être le point de départ : alcoo-

lisme, saturnisme, etc. '. »

1° Type mitral. — Voici trois femmes couchées aux n° 11, IG et 19 de

la salle Louis :

La première, celle du n" M (salle Louis) est arrivée avec un léger

œdème prétibial, une djcspnée d'effort des plus intenses, un faciès d'une

pâleur frappante, restant nuit et jour assise sur son lit, le thorax forte-

ment projeté en avant. A l'auscultation, souffle systolique à la pointe,

se propageant légèrement dans l'aisselle. En outre, on constatait, diffi-

lement il est vrai, surtout les premiers jours, un bruit de galop présys-

tolique, dont le maximum résidait au-dessus de l'appendice xyphoïde,

ce bruit de galop simulant si bien un roulement présystolique que tous

les élèves et quelques médecins ont cru d'abord à un rétrécissement

mitral compliqué d'insuffisance.

Je n'ai pas eu de peine à démontrer qu'il s'agissait d'un vrai

bruit de galop précédant immédiatement la systole, que le souffle

avec ses caractères de brièveté, de localisation fixe, de propagation très

limitée vers l'aisselle, avec la constatation de la dilatation des cavités

cardiaques, ne pouvait être qu'un souffle d'insuffisance fonctionnelle de

la valvule mitrale. Le pouls était serré, rapide et concentré, le second

bruit aortique était retentissant, enfin l'examen des urines faisait cons-

tater la présence de très faibles quantités d'albumine. Le diagnostic

s'imposait donc. La malade, arrivée à la période de la ménopause, était

' E'. Longbois. Des manifestations cardiaf|ues dans le cours de la maladie do Ri-islit.

{Thèse de Paris, 1883). — Voir encore les auteurs suivants ; Bambf.uger. Relations entre les

maladies des reins et du cceur {Virchow's .4n'/i., 1857). — Henolille. Delà néphrite inters-

titielle dans ses rapports avec les lésions athérOmateuses des artères {Thèse de Paris,

1877). — Lecorché et ïalajion. Etudes médicales de la maison municipale de santé, 1881

(obs. d'atliérome de la tricuspide avec alhérome généralisé et néphrite inlerslitielle).

— Lecorché. L'endocardite diabétique {Arch. de m.éd., 1882). — Merklen. Obs. de néphrite

interstitielle avec rnyocardite scléreuse et rétrécissement mitral {France médicale, 1881). —
llEii-EK. Un cas d'insuffisance mitrale dans la mal. de Brighl avec quelques observations

sur les relations avec les alTections valvulaires ( Il 7c". mcd. U'oc/i., 1881). — Saixuuy.

Inlluence de la mal. de lirighl sur le développement latent des alTections valvulaires du
cœur (r/ie Z.ance(, 1882). —A. Pineau. Artério-sclérose et néphrite interstitielle considérées

dans leurs rapports (Thèse de Paris, 1884).
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devenue artério-scléreuse sous cette influence, elle était atteinte de

néphrite interstitielle d'origine artérielle ; elle était mitrale par son

souffle, mais aortique par la maladie. La dyspnée était de nature toxique,

ce que devait nous démontrer le succès rapide de la médication. En

effet, sous l'influence du régime lacté, en deu\ jours au plus, cet état

dyspnéique et le bruit de galop disparurent complètement, et ce résultat

thérapeutique a ainsi confirmé pleinement le diagnostic ; car, on n'a

jamais vu une dyspnée cardiaque d'origine mécanique céder aussi prompte-

ment à l'emploi du régime lacté.

La médication digitalique prescrite quelques jours après donna encore

une nouvelle confirmation à l'interprétation du souffle mitral que nous

avions donnée : celui-ci s'atténua considérablement après l'administra-

tion d'un milligramme de digitaline cristallisée, ce qui démontrait bien

son origine fonctionnelle ; car, loin de faire disparaître un souffle orga-

nique, la digitale en augmente le plus souvent l'intensité pour une

raison facile à comprendre. En un mot, chez celte malade, le cœur n'a

été intéressé qu'en seconde ligne, après le rein. Mais la lésion primitive

résidait dans tout le système artériel.

Un mot encore sur le bruit de galop présystolique, simulant un rou-

lement présystolique. Ce dernier fait n"a rien d'étonnant; car, comme on

le sait, le bruit surajouté qui donne lieu au bruit de galop, se place

le plus souvent dans la diastole. Mais, si ce bruit surnuméraire est

très voisin du deuxième bruit du cœur, on a un bruit de galop

simulant un dédoublement du second bruit ; si, au contraire, il est très

rapproché du premier bruit, il simule un roulement présystolique. Dans

les deux cas, on est donc exposé à croire à l'existence d'un rétrécisse-

ment mitral qui n'existe pas.

La seconde malade (salle Louis n" IG) n'a, comme la première,

aucun antécédent rhumatismal. Elle présente un souffle systolique à la

pointe, très intense. Chez elle, on constata de l'arythmie, et chose

importante à retenir, un retentissement diastolique de l'aorte très

voisin de la partie médiane du sternum. De plus, elle a eu à l'hôpi-

tal une crise épileptiforme qui avait, un moment, fait songer à une

relation entre cet accès et sa cardiopathie. Mais, en consultant son

observation, on a vérifié que, depuis au moins quinze ans, 'elle est

sujette à des attaques de morbus sacer, de telle sorte que cette idée pre-

mière a dû être plus sérieusement discutée. Ajoutons que la malade n'a

plus ses règles depuis deux ans, et qu'elle est à l'époque de la ménopause.

La troisième malade (n° 19, salle Louis) a des épistaxis très fréquentes,

des crises de dyspnée se manifestant surtout pendant la nuit. On a
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constaté dans ses urines l'existence d'une certaine quantité d'albumine.

L'auscultation révèle chez elle : 1° un souffle systolique serr'atique, très

fort à la pointe, souffle s'entendant avec une intensité presque égale

jusqu'à la base, et se propageant dans l'aisselle et jusque dans la région

dorsale, mais à un faible degré ;
2" un retentissement diastolique siégeant

à droite, très près du sternum ;
3° régularité complète du rythme car-

diaque. Il n'y a pas trace d'œdème de membres inférieurs. Les artères sont

en outre dure^ etflexueuses, et le pouls radial est régulier, fort et vibrant.

La malade âgée de quarante-sept ans, non rhumatisante, est arrivée,

depuis quelques mois, aux troubles de la ménopause. Je conclus à l'exis-

tence d'une cardiopatliie artérielle à type valvulaire avec souffle milral

organique dû à la dégénérescence scléro-athéromateuse de la valvule.

Voilà donc trois femmes qui, abstraction faite des symptômes diffé-

rents qu'elles présentent, offrent cette particularité commune d'avoir

un souffle mitral systolique; et cependant, ce ne sont pas des mitrales,

mais bien des aorliques : elles sont mitrales par le souffle^ mais aor-

tiques par la maladie. Il s'agit de le prouver, et c'est dans le but de

rendre la démonstration plus frappante que nous les avons réunies

dans une description commune.

Pour la première, il n'y a pas de doute. Sans entrer dans de grands

développements, il suffit d'invoquer le bruit de galop, qui, par moments,

a été des plus nets, le diagnostic ayant été d'ailleurs corroboré par l'exis-

tence d'un peu d'albumine dans les urines. C'est donc une artérielle qui

a commencé sa sclérose par le rein et qui l'a continuée par le cœur.

Le souffle mitral dont on a constaté chez elle l'existence est un souffle

fonctionnel, dû à la cardiectasie par perte d'élasticité de son muscle car-

diaque, ce défaut d'élasticité étant la conséquence directe de la sclérose

de ses artères coronaires ; en un mot, celte artérielle est entrée dans la

phase cardiaque de sa maladie.

L'artério-sclérose, comme je l'ai dit souvent, peut débuter par

n'importe quel organe. Parfois, c'est l'œil qui est frappé le premier,

témoin ce malade, âgé de quarante-huit ans, que je vous ai fait voir et

qui, en descendant de chemin de fer, est pris d'un éblouissement très

intense. Il va consulter un oculiste qui constate, d'une façon indubitable,

les signes d'une artério-sclérose de la rétine, d'une neuro-rétinite. Cet

homme, qui d'ailleurs n'ofl'rail pas encore d'autres accidents, était en

puissance d'artério-sclérose, et celle-ci a commencé par son organe visuel.

On pourrait multiplier facilement les exemples, et il suffit de rappeler

que l'artério-sclérose peut avoir son point de départ dans le rein, le

cœur, le poumon, le foie, l'œil ou le cerveau. Nous avons eu un exemple
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du premier fait chez la première malade, et nous avons peut-être chez

la seconde un exemple du dernier. Cette malade a eu des crises

épileptiques longtemps avant son affection cardiaque, il est vrai
;

mais on doit se demander si elle n'a pas autrefois commencé ainsi

par le cerveau l'artério-sclérose dont elle est atteinte. La relation des

affections du cœur avec l'épilepsie, ou plutôt avec les états épilepti-

formes est une chose bien connue. Je la crois cependant très rare

dans les maladies valvulaires, et quoique Kusmaul et Lemoine (de

Lille) aient cité des cas oîi les affections mitrales ont pu faire naître

l'épilepsie chez les prédisposés en produisant du côté du cerveau un

état congestif habituel (cpilepsie congestive), je crois cette relation beau-

coup plus fréquente dans les cardiopathies artérielles, et vous verrez à

la prochaine leçon que les crises épileptiformes (épilepsie aiuhniqiie)

forment un élément important de la maladie de Stokes-Adams, laquelle

ne doit être autre chose que l'artério-sclérose cardio-bulbaire. 11 est

même permis de se demander si les affections mitrales dans le cours

desquelles on a vu se développer des crises épileptoïdes ou épileptiques

ne sont pas d'origine artérielle.

Dans ces derniers temps, mon collègue, Ballet, après avoir rapporté

deux cas où les accidents convulsifs étaient manifestement subordonnés

au goitre exophtalmique, se demanda si ces derniers ne devaient pas être

mis sur le compte de la fréquence persistante des battements cardiaques

et artériels capables d'apporter un trouble profond dans l'irrigation céré-

brable. Or, à ce sujet, on peut aussi bien les attribuer aux spasmes des

artères encéphaliques, spasmes dont la réalité semble démontrée pour le

phénomène de « l'effondrement des jambes » dont j'ai déjà parlé. EnQn.

dans les affections cardiaques, comme dans la maladie de Parry-Graves,

il y a toujours lieu de se demander si les crises épileptoïdes ne doivent

pas être plutôt mises sur le compte de l'hystérie, souvent concomitante '.

Revenons à nos malades. Elles sont toutes trois, à l'époque de la

ménopause, une des causes du développement de l'artério-sclérose,

comme vous le savez. Elles présentent toutes trois également un souffle

systolique de la pointe, et l'on commettrait une grave erreur en regar-

dant ces malades simplement comme des mitrales. Chez la première, le

souffle était certainement fonctionnel, et la meilleure preuve qu'on

' Lkpine. Epilepsie congestive {Revue de méd., 1877 et 1881). — Pommay {Revue de méd.,
1881). — Antomaues (élève de Kusmaul). Die Hirn hyperœmie ais causalmomenl der epilep-

sie {Thèse de Wurlzbourg, 1S78). — Gowers. Traité de l'épilepsie, traducCion française,

188;!. — Lemoine. De l'épilepsie d'origine cardiaque {Revue de méd., 1887). — Le Bel. Des
épilepsies par troubles de la circulation {Tliése de Paris, 1888). — Iluc. Maladies du cœur
et névroses {Tliésc de Payais, 1891). — Voir encore, à ce sujet, la leçon suivante sur l'arté-

rio-sclérose cardio-bulbaire.

HK.NRl HUCIIARD. — MALADIES DU CŒUB. 49
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puisse en donner, c'est qu'il disparut de temps à autre et surtout sous

l'influence de la digitale. Ce souffle avait encore pour caractères : sa loca-

lisation à la pointe avec une tendance à la propagation vers l'appendice

xyphoïde et non vers l'aisselle ou dans la région dorsale, comme cela

existe pour les souffles organiques, enfin son moment d'apparition immé-

diatement après la systole, ce qui parait en faire un souffle post-systo-

lique. ici, la valvule n'est pas altérée, il y a simplement une dilatation

de l'orifice auriculo-ventriculaire par suite de la dilatation de la cavité

ventriculaire.

Chez les deux autres malades, il n'en est pas de même : le souffle est

fort, dur, scrratique, il couvre et accompagne toute la systole, il se pro-

page dans l'aisselle et dans la région dorsale, il s'entend presque avec

une égale intensité à la pointe et à la base du cœur (souffle mitro-

aortique), ce qui est dû à l'altération simultanée et fréquente de la

grande valve mitrale et de l'infundibuluui aortique.

Néanmoins, les caractères du souffle sont souvent insuffisants pour

établir que les malades sont réellement des aortiques. Nous avons heu-

reusement d'autres indices pour fixer ce diagnostic.

D'abord, les malades ne sont pas rhumatisantes, et leur alTection s'est

surtout développée à l'époque de la ménopause ; le pouls est fort et

vibrant, tandis qu'il est faible et irréguber dans l'insuffisance mitrale

d'origine rhumatismale ; il y a des symptômes d'hypertension artérielle,

et l'on constate manifestement l'existence d'un retentissement diastolique

de l'aorte, à droite du sternum. Voyez aussi la région du cou : elle est

animée de battements artériels, tandis que l'on observe surtout des bat-

tements veineux dans les insuffisances mitrales non artérielles ; enfin,

l'élévation anormale des sous-clavières nous démontre encore l'existence

d'une légère dilatation de l'aorte. Ce n'est pas encore tout : ces trois

malades sont atteintes de dyspnée toxique dont j'ai démontré la fréquence

dans les cardiopathies artérielles et dont la vraie nature nous a été

révélée par les bienfaits du régime lacté exclusif.

Quant à notre troisième malade, elle nous est arrivée avec des hémor- '

rhagies nasales répétées et abondantes. Or, ces hémorrhagies sont rares

dans les affections simplement valvulaires, elles sont au contraire très

fréquentes dans la cardio-sclérose, et c'est ainsi que vous pouvez observer

des hémorrhagies rétiniennes, cérébrales, nasales, des hémoptysies (ces

dernières dues aux congestions pulmonaires actives, et aux dilatations

bronchiques fréquentes chez les artério-scléreux). Il en est de même des

gangrènes que l'on observe plus souvent dans les cardiopathies vascu-

laires que dans les cardiopathies valvulaires.

En résumé, les cardiopathies artérielles peuvent prendre la forme
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valvulaire, elles peuvent s'accompagner d'un souffle systolique de la

pointe, lequel est de nature fonctionnelle ou organique. Le souffle est

/onctionnel;\\ est donc le plus souvent transitoire et dû à deux causes :

1° A la dilatation de Torifice auriculo-ventriculaire, laquelle est elle-

même consécutive à la dilatation des cavités cardiaques
;

2° A un état parétique ou encore à un trouble dans la contraclion des

muscles papillaires '.

Le souffle organique, toujours permanent, se produit sous l'influence

de deux lésions différentes :

1° Sclérose avec rétraction des piliers valvulaires sans altération des

valvules ;

2" Altérations scléro-alhéromateuses de la valvule auriculo-ventricu-

laire.

Dans ce dernier cas, le bruit morbide peut être très intense, quoique

l'insuffisance soit elle-même très légère. L'intensité du souffle dépend

beaucoup plus du frottement de la colonne sanguine contre les rugosités

athéromateuses que du degré de l'insuffisance. C'est là ce qui explique

les cas assez nombreux dans lesquels un souffle intense persiste pendant

de longues années avec un pouls toujours fort et vibrant et sans grand

retentissement sur la circulation périphérique. Je vous rappelle, à ce

sujet, l'exemple d'un malade athéromateux que j'ai suivi pendant douze

ans ; depuis cette époque, il présentait un souffle mitral tellement intense

qu'on pouvait l'entendre à distance, et cependant jamais il n'a présenté

le moindre accident d'hyposystolie. Il a fini par mourir d'un cancer de

l'estomac.

Le tableau suivant fera mieux comprendre encore les différences cli-

niques séparant l'insuffisance mitrale endocardique de l'insuffisance

milrale endartérique :

INSUFFISANCE MITRALE ENDOCARDIQUE

(d'origine rhumalismalc]

i^ Éliologie. Rhumalisme
aigu le plus souvent.

articulaire

INSUFFISANCE MITRALE ENDARTERIQUE

(d'origine scléreusc.)

' Éliologie. Ne succède presque jamais

au rhumatisme articulaire aigu.

Causes habituelles : goutte, diabète,

hérédité, saturnisme, syphilis, méno-

pause, séniUté, etc. '.

' Hamernjk (Oeslerr. med. Jalirbiicher, 1843) et DuisiM, l'année suivante (Gaz. di Milano,

1844) ont appelé l'attention sur les insuffisances mitrales fonctionnelles par parésie ou
contracture des muscles valvulaires.

' Voir le tableau des causes de l'arlério-sclérose, page 145.
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2» Tendance à l'hypotension artérielle

(lès le début. Pas d'accidents méio-

pragiques des organes. Pas ou peu

de symptômes toxiques. Dyspnée mé-

canique.

3° Souvent, retentissement diastolique

à gauche du sternum (signe d'hyper-

tension pulmonaire). Pas d'élévation

des sous-clavières. Pas de dilatation

de l'aorte.

4" Jamais d'accidents ancineux.

o" Souvent, battements t!cme»a; du cou;

mais pas de battements artériels.

6° Pouls ordinairement petit, inégal et

irrégulier. Pas de lésions artérielles

au début.

1° Arythmie à la période d'hyposysto-

lie, souvent améliorée par la digitale.

Souffle d'insuflisance d'abord; aryth-

mie ensuite.

8" Soulfle d'insuffisance réelle avec

toutes ses conséquences dans les diffé-

rents organes (congestions passives).

9° Souffle d'insuffisance fonctionnelle

assez rare.

10° Souffle organique de la pointe, en

jet de vapeur, avec propagation dans

l'aisselle et la région dorsale.

H" Bruit de galop très rare, et possible

seulement à la fin de la maladie

(rein cardiaque).

12° Hémorrhagics et gangrènes très

rares

.
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2" Symptômes d'hypertension artérielle

au début et dans ses deux premières

périodes (artérielle et cardio-arté-

rielle). Symptômes méiopragiques et

toxiques. Dyspnée toxique.

2° Dès le début, souvent retentissement

diastolique à droite du sternum (signe

d'hypertension aortique) . Souvent,

symptômes concomitants de dilata-

- lion de l'aorte (élévation des sous-

clavières, augmentation de la matité

aortique, etc.).

4° Angine de poitrine possible, par lé-

sion concomitante de l'aorte et des

artères coronaires.

5" Battements artériels du cou dès le

début. Battements veineux à la der-

nière période (raitro-artérielle).

6° Pouls régulier ou irrégulier, mais

fort, serré, parfois vibrant. Artères

dures et athéromateuses au début.

7" Arythmie souvent dès le début (par-

fois arythmie rythmée , intermit-

tences, etc.). Arythmie d'abord;

souffle d'insuffisance ensuite.

8» Souffle mitral avec insuffisance ap-

parente sans aucun retentissement

sur les organes.

9° Souffle fréquent d'insuffisance fonc-

tionnelle, pouvant survenir dès le

début, les cardiopathies artérielles

étant en imminence continuelle de

dilatation du cœur. Souffle disparais-

sant parfois par la digitale.

10° Souffle organique de la pointe, sou-

vent dur, rugueux, serratique, se pro-

pageant moins dans l'aisselle elle dos,

ayant parfois une intensité presque

égale à la pointe et à la base (souffle

mitro-aorlique). Souffle mitral et de

rétrécissement sous-aortique.

11" Bruit de galop assez fréquent, pou-

vant apparaître au commencement

de la maladie (néphrite artérielle con-

comitante).

12° Hémorrhagies assez fréquentes : hé-

morrhagies nasales, rétiniennes, céré-

brales, etc. Gangrènes parfois.
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13" DilTérenls organes atteints de con-

gestion ;;a.çs!i.r, à Kl (in.

14° AsysloWe progressive, t'acies propria

de Corvisart. Cycle morbide des affec-

tions du cœur.

15" Presque toujours, mort par asys-

tolie.

IG" Tliérapeutique de Tasystolie. Au
déimt, augmenter la tension arté-

rielle.

1.3'' Organes atteints de sclérose dès le

début. Parfois, congestions actives

du poumon.
14" Attaques d'asystolie soudaines, en

rapport avec les accès de cardiectasie

aiguë ou subaiguë. Souvent, pâleur

de la face. Pas de cycle.

13° Quelquefois, mort par asystolie
;

d'autres fois, mortsiibite paranginede

poitrine; mort rapide par accidents

asystoliques ou urémiques, ou encore

par hémorrhagie cérébrale, etc.

16" Thérapeutique de l'asystolie, de la

lo.xinhémie, de l'urémie, etc. Au dé-

but, abaisser la tension artérielle.

Dans ce tableau, je dois relever les caractères dislinctifs du pouls dans

l'insuffisance raitrale endocardique d'origine rhumatismale, et dans

l'insuffisance mitrale endartérique d'origine scléreuse. Le pouls de la

première variété est, avons-nous dit, petit, inégal et irrégulier. Voici,

recueillis sur des malades atteints de cette adection, deux tracés sphyg-

mograpliiques destinés à montrer les caractères du pouls de l'insuffi-

sance mitrale endocardique :

Fig. 44. — Cardiopathie valvulaire (insuffisance mitrale d'origine rliumatismale).

Fi''. 45. Cardiopatliie valvulaire (insuffisance mitrale d'origine rhunlatismale)

.

En opposition avec les tracés sphygmographiques précédents repré-

sentant des insuffisances mitrales d'origine rhumatismale, je place les

tracés suivants, qui indiquent assez fidèlement les caractères du pouls

mitro-aortique que j'attribue aux insuffisances milrales endartériques.

J'ai déjà signalé les caractères de ce pouls (voir fig. 26, 27 et 28,
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p. 24G et 247) dont le tracé offre une ligne verticale d'ascension avec

léger crocliet et longue ligne de descente. Je vous ai encore dit qu'avec

un souffle niitral même intense, le pouls est parfois régulier (fig. 46)

ou lent (fig. 47). On peut voir, par les deux tracés suivants, que la pré-

sence d'un souffle assez intense de la pointe n'indique pas toujours

l'exisLence d'une insuffisance mitrale.

Fig. 46. — Cardiopatliie artérielle avec souffle mitral intense

(pouls mitro-aortique régulier).

Fig. 47. — Cardiopathie artérielle avec souffle [mitral intense

(pouls milro-aortique régulier et lent).

Dans les insuffisances mitrales artérielles, l'irrégularité du pouls

prend parfois une tendance à l'apparition presque régulière de pulsa-

tions avortées succédant à des pulsations plus fortes, comme on peut le

voir dans les quatre tracés suivants (fig. 48, 49, SO et 51).

Fig. 4S. — Cardiopathie artérielle avec souflle mitral (pulsations avortées régulières).

Fig. 49. —Cardiopathie artérielle avec souffle mitral

(pouls mitro-aortique. Pulsations avortées irrégulières).
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Fig. 50. — Cardiopathie artérielle avec souffle mitral

(pouls milro-aortique. Pulsations avortées irrégulières).

Fij;. ol. — Cardiopalliie artérielle avec souffle milral

(pouls mitro-aorlique avec série de pulsations faibles irrégulières).

D'aulres fois, le tracé spliygmographique présente une série de six ou

sept pulsations faibles suivies de deux ou trois pulsations fortes, comme
on le voit dans la figure suivante :

Fig. 52. — Cardiopathie artérielle avec souffle mitral

(pouls mitro-aorlique inégal).

Enfin, d'autres fois, les séries de pulsations faibles sont suivies d'une

ou deux, pulsations non seulement fortes, mais aussi très lentes.

Fig. 53. — Cardiopalliie artérielle avec souffle mitral

(pouls milro-aortique inégal avec quelques pulsations lentes)

.

On voit aussi, à l'aide de ces tracés, quelles différences profondes

séparent le pouls de l'insuffisance mitrale endocardique d'origine rhuma-
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lisraale, du pouls de l'insuffisance mitrale endarlérique d'origine sclé-

reuse. Celui-ci présente toujours une ligne d'ascension haute et brusque

suivie parfois du crochet de l'insuffisance aorlique (quoique l'auscul-

tation ne permette pas toujours de constater le souiflc révélateur de

celte dernière). C'est là le principal caractère du pouls mitro-aortiqite

dont l'importance et la fréquence méritent d'autant plus d'être signalées

que, jusqu'à ce jour, aucun observateur n'en a fait mention.

2" Type aorlique.— La cardio-sclérose-s'accompagne souvent de dilata-

tion de l'aorte, que celle-ci soit de nature fonctionnelle (ce qui est assez

rare), ou qu'elle soit plutôt de nature athéromaleuse. D'autres fois, l'aortite

chronique existe à l'état presque isolé, la sclérose du cœur occupant la

seconde place dans la hiérarchie symptomalique ; elle est souvent associée

à un rétrécissement et surtout à une insuffisance aortique d'origine arté-

rielle, bien différente de l'insuffisance aorlique d'origine endocardique.

Celle-ci peut survenir dans le jeune âge comme conséquence

du rhumatisme ; elle est constituée simplement par nne inocclusion

valvulaire ; elle peut rester absolument latente pendant un grand

nombre d'années, ou ne produire de retentissement sur les organes qu'à

la faveur de l'impuissance du myocarde et de l'asystolie, assez rares

terminaisons de la maladie. Je caractérise cette insuffisance aortique

par altération de l'endocarde, en disant que la lésion constitue toute

la maladie. Celle-ci est locale d'emblée.

Je vais vous parler maintenant d'une autre forme clinique d'insuffi-

sance aortique où la lésion, c'est-à-dire l'inocclusion valvulaire n'est

qu'un élément secondaire, contingent en quelque sorte, de la maladie.

Ici, la maladie domine la lésion, elle est d'abord générale.

La première forme d'insuffisance aortique peut être considérée comme
une affection cardiaque ; la seconde a été regardée comme une affec-

tion aortique par Peter qui a eu le mérite d'établir une distinction

clinique entre ces deux maladies. Je vais plus loin que lui encore :

je ne dis pas seulement que la seconde insuffisance est une affection

de l'aorte, que c'est « l'aortite qui fait tout le mal »
;
je dis qu'elle

est une maladie de tout le système aortique, de l'arbre artériel entier,

et que c'est l'artérite généralisée qui fait tout le mal. C'est celte propo-

sition que j'espère démontrer, avec les déductions pratiques qu'elle com-

porte.

Voici un exemple :

Un malade, âgé de cinquante et un ans, franchement athéromateux,



ARTÉRIO-SCLÉROSE DU CŒUR 297

nullement rhumalisant, de souche goutteuse, ayant eu la syphilis autre-

fois, alcoolique et tabagiquo (quatre raisons éliologiques pour le déve-

loppement de rartério-sclérose], entre à riiùpital pour une dyspnée

intense, survenant surtout sous l'influence du moindre effort et parfois

d'une façon spontanée sous forme d'accès nocturnes.

Son visage est d'une grande pâleur, le pouls est concentre, serré et

vibrant, les artères du cou battent avec violence, les deux sous-clavières

et surtout celle de droite sont surélevées, on constate à la percussion une

augmentation de la matité aortique (6 centimètres environ). A l'auscul-

tation du cœur, il y a un double souffle à la base : le premier, systolique,

bref et comme parcheminé ; le second, diastolique, légèrement piaulant,

paraissant avoir son mavimum vers l'appendice xyphoïde. Il existe

encore en dehors de la pointe et dans l'aisselle un souffle systolique

assez doux, distinct par le timbre de celui de la base et que nous

avons entendu presque naître sous notre oreille (souffle d'insuffisance

mitrale fonctionnelle). La matité précordiale paraît augmentée, le cœur

est hypertrophié, et cependant vous sentez à peine le choc de la pointe.

Lorsqu'on fait marcher le malade, on éprouve la sensation, tactile et

non auditive encore, du bruit de galop. Cependant, il n'y a pas et il

n'y a jamais eu la moindre trace d'albumine dans les urines. Il existe

un léger œdème prétibial que l'on constate par la pression profonde du

doigt. Enfin, à rauscullalion de la poitrine, on entend seulement

quelques râles sous-crépitants aux deux bases pulmonaires.

Ce qui domine dans l'état du malade, c'est la dyspnée dont l'intensité

et les accès fréquents vous ont tous impressionnés. Or, vous savez que

lorsque je me trouve en présence d'un état dyspnéique chez un car-

diopathe ou chez un aortique, je me demande toujours s'il est d'origine

cardio-aortique, pulmonaire ou rénale.

Quelques-uns de vous, imbus d'idées théoriques que je ne partage

pas, ont pensé qu'une lésion des nerfs pneumogastriques en rapport

avec une aorte enflammée et dilatée, pouvait bien être la cause des

troubles respiratoires. Vous aviez coraplaisamment constaté, en effet,

une légère douleur sur le trajet cervical de ces nerfs : (or, chez quel

malade ou chez quel individu sain cette pression un peu forte ne déter-

mine pas de la douleur?) Vous m'engagiez alors à faire de la .révulsion

sur le parcours de ces troncs nerveux ou au niveau des plexus cardia-

ques, ou encore sur la région préaortique (teinture d'iode, vésicatoires,

pointes de feu, etc.), ou enfin à pratiquer de simples injections de mor-

phine.

Nous avons fait tout cela, mais sans aucun résultat, ce que j'avais

prévu d'ailleurs.
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Cette dyspnée n'était-elle pas d'origine cardio-pulmonaire? On pouvait

le croire, puisque le malade présentait à la base des deux poumons les

signes indéniables d'une congestion hypostalique, puisqu'il y avait un

peu d'œdème prétibial, signes presque certains d'un commencement

d'hyposystolie. Si cette interprétation était exacte, la digitale eût dû faire

cesser cet état dyspnéique. Mais il n'en était rien
;
je vous ai dit que

cette dyspnée d'effort, avec si peu de congestion pulmonaire, n'était pas la

caractéristique de la dyspnée par rupture de compensation cardiaque. La

digitale a complètement échoué, et je, vous l'avais annoncé à l'avance.

De même, la médication iodurée, si efficace dans un grand nombre de

cas, ne pouvait avoir aucune action.

Ces insuccès thérapeutiques, je les avais prévus, parce que la médi-

cation n'avait été que symplomatique, et nullement palhogénique.

Ce malade n'est devenu dyspnéique, ni par son aorte, ni par son

cœur, ni par ses nerfs pneumogastriques, ni par ses poumons ; il l'est

par son rein qui fonctionne mal, qui est imperméable, qui élimine

incomplètement les toxines développées ou introduites dans le tube

digestif. L'absence d'albumine dans les urines n'est pas une raison suffi-

sante pour éloigner cette interprétation, puisque je vous ai démontré

que l'insuffisance rénale, même sans albuminurie, est un symptôme

précoce et presque constant des cardiopathies artérielles.

Ce malade est encore dyspnéique par son foie, par son insuffisance

hépatique, comme vous avez pu le constater à l'aide de l'expérience de

la glycosurie alimentaire. (.4. l'état normal, le sucre introduit dans l'ali-

mentation, — 200 grammes de sirop de sucre, par exemple, — est

détruit par le foie et n'apparait pas dans les urines, tandis qu'on y
constate la présence de glucose lorsque l'organe est devenu insuffisant.)

Cet homme est donc atteint de dyspnée toxique, ou plutôt de dyspnée

ptoma'inique ; car il ne s'agit pas ici d'urémie, à proprement parler, et

les agents de l'intoxication proviennent de l'alimentation carnée qui

introduit dans l'organisme des ptomaïnes incomplètement éliminées par

le filtre rénal devenu insuffisant.

Donc, l'indication thérapeutique est trouvée. Il faut changer absolu-

ment le régime alimentaire ; il faut prescrire d'une façon exclusive le

lait, qui assure et augmente la diurèse, qui modère les fermentations

inleslinales, qui réduit au minimum pour le foie son travail destructeur

des poisons, et qui a l'avantage d'introduire à peine des principes

toxiques dans l'économie. 11 faut joindre encore à celte médication Fan-

tisepsie intestinale, ce que nous avons fait en prescrivant deux paquets

par jour d'un gramme de salol et de bétol.

Le succès de cette thérapeutique si simple ne s'est pas fait attendre.
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En moins de trois jours, la dyspnée a complètement disparu, et pour

en prévenir le retour, nous avons prescrit un régime alimentaire ren-

fermant toujours le minimum de substances toxiques : laitage sous

toutes ses formes, régime végétarien, quelques œufs, etc., en ayant soin

d'éliminer de l'alimentation toutes les substances renfermant plus ou

moins de ptomaïnes, comme les poissons, les viandes faisandées ou

mal cuites, la charcuterie, les fromages faits, les bouillons ou potages

gras, lesquels forment comme des « solutions de poison » ou de véri-

tables décoctions de ptomaïnes.

Si dans ce cas, si dans cette affection, vous n'aviez vu qu'une lésion

valvulaire ou qu'un souffle symptomatique d'une insuffisance aorlique,

ou encore qu'une maladie limitée à la naissance de l'aorte, vous n'auriez

pas facilement triomphé des accidents. 11 fallait aller plus loin, il fallait

voir la lésion étendue à tout le système artériel, il fallait dépister les

symptômes caractéristiques de l'imperméabilité rénale et de l'insuffisance

hépatique. Et c'est en nous appuyant sur une thérapeutique vraiment

pathogénique que nous avons fait rapidement disparaître des accidents

menaçants pour l'existence du malade.

Tout autre est la dyspnée de l'insuffisance aortique d'origine endocar-

dique.

Vous avez vu ce malade couché au n" 17 de la salle Bazin. Il est jeune,

âgé de trente-cinq ans, nullement athéromateux, mais franchement

rhumatisant, et son insuffisance aortique date d'une endocardite rhuma-

tismale contractée il y a quelques années. 11 est atteint, lui aussi, d'une

dyspnée très accusée que vous explique suffisamment une forte conges-

tion hypostatique des deux poumons. Les battements du cœur sont pré-

cipités, très arythmiques.

A ce sujet, rappelez-vous ce que je- vous ai souvent dit sur les

arythmies des affections raitrales opposées aux arythmies aortiques : les

premières ne comportent pas souvent un pronostic sérieux, parce qu'elles

résultent naturellement du conflit de deux colonnes sanguines arrivant

dans deux sens opposés, et qu'elles sont, pour ainsi dire, fonction de la

maladie; les secondes sont beaucoup plus graves, elles sont une compli-

cation de la maladie, parce qu'elles indiquent déjà un commencement

de dégénérescence du myocarde. Aussi, sont-elles beaucoup plus rebelles

à la médication digitalique.

Ce malade est en pleine asystolie : œdème des membres inférieurs,

état congestif des pomuons, du foie et des reins ; urines renfermant une

notable quantité d'albumine (I gr. 30 environ).

Or, eu appuyant votre action thérapeutique sur un symptôme, l'aibu-
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minurie, et nullement sur sa palhogénie, vous pouviez croire qu'il y
avait plus d'imperméabilité rénale dans ce cas où il y avait de l'albumi-

nurie, que dans le premier où il n'y en avait pas. Vous commettriez

une erreur, car l'imperméabilité rénale n'est pas en raison directe de la

quantité d'albumine dans les urines ; elle peut exister et elle existe à

son plus haut degré quand il n'y en a que quelques traces.

Ici, le régime lacté, malgré la réelle amélioration qu'il a produite en

favorisant la diurèse, a été impuissant pour faire disparaître complète-

ment les troubles dyspnéiques. Ceux-ci étaient d'origine cardiaque, et

non rénale; ils étaient dus à l'affaiblissement du myocarde qui avait

eu pour conséquence une stase sanguine très accusée dans l'appareil

pulmonaire.

Il fallait donc une médication cardiaque pour triompher des accidents,

et nous y sommes arrivés assez promptement par l'emploi des purgatifs,

l'application des ventouses scarifiées sur le foie (la congestion de cet

organe devenant à son tour la cause d'une sorte d'asystolie hépatique),

enfin par l'administration de la digitale.

Il me sera maintenant plus facile d'exposer les symptômes qui dis-

tinguent une insuffisance aorlique artérielle d'une insuffisance endo-

cardique.

Je vous ai dit que, dans la première de ces affections, la maladie

domine la lésion, ce qui signifie que l'insuffisance aorlique n'est qu'un

symptôme d'une maladie plus générale, de l'artério-sclérose. Le sys-

tème artériel tout entier est atteint, et comme je l'ai souvent démontré,

la symptomatologie de cette affection obéit aux lois importantes que

j'ai formulées, en parlant de l'hypertension artérielle, des méiopra-

gies viscérales et des symptômes toxiques. Vous verrez encore que les

signes distinctifs entre les deux sortes d'insuffisances se déduisent des

caractères du pouls et du souffle, de la dilatation de l'aorte et du cœur, du

choc de la pointe, de l'étiologie, du traitement.

1" Hypertension artérielle. — Celle-ci fait partie intégrante de la

maladie artérielle qu'elle précède et cause le plus souvent, comme je

l'ai démontré ; elle est beaucoup plus accusée que dans l'insuffisance

endocardique. Elle est révélée surtout par l'existence du retentissement

du bruit diastolique de la base ; elle est une des causes de l'intensité du

souffle diastolique ; car cette intensité ne dépend pas seulement du

degré de l'inocclusion valvulaire, mais surtout du degré de pression san-

guine intra-aortique.

Cette hypertension artérielle joue un rôle très important dans la mala-
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die que nous étudions, et dans rartério-sclérose généralisée sans insuffi-

sance aortique organique, elle peut produire, comme Bouveret en a

signalé des cas et comme j'en ai vu de mon côté, des insuffisances aor-

tiques fonctionnelles tomporaires dues à une dilatation également

temporaire de l'aorte. Quelques auteurs ont nié la possibilité de cet acci-

dent. Mais, ne sait-on pas que la rupture, spontanée ou traumatique, des

valvules aortiques, se produit pendant la diastole cardiaque, c'est-à-dire

au moment où la pression sanguine s'exerce le plus fortement sur les

valvules ? Ne sait-on pas que l'exagération soudaine de la pression

aortique peut les rompre, et n'a-t-on pas cité l'exemple de l'apparition

subite d'un souffle d'insuffisance aortique, à la suite de la ligature d'un

gros vaisseau, de la fémorale, par exemple ?

2" Mêioprac/ies viscérales. — Elles n'ont pas de raison d'être dans

l'insuffisance endocardique dont la lésion locale constitue toute la maladie.

Elles sont, au contraire, très fréquentes dans l'insuffisance endartérique,

en raison de l'atteinte portée à tout le système artériel.

3" Symptôtnes toxiques. — Pour la même raison, ils s'observent dans

la seconde, et presque jamais dans la première.

k" Souffles aortiques. — Dans l'insuffisance endocardique, le souffle

diastolique est doux, aspiratif, presque humé.

Dans l'insuffisance artérielle, il est souvent râpeux, rude et même
piaulant ; on constate fréquemment un double souffle, le premier

systolique, étant le plus souvent bref et parcheminé. Ur, dans ce cas,

on ne trouve parfois, à l'autopsie, aucune trace de rétrécissement

aortique dont le souffle systolique de la base vous faisait cependant

prévoir l'existence. Il ne s'agit pas alors d'un souffle anémique, comme
on l'a dit, mais d'un bruit morbide d-ù au simple frottement de la

colonne sanguine contre les rugosités de l'aorte athéromateuse.

On peut encore admettre que ce bruit de va-et-vient (bruits de l'arlé-

rio-sclérose aortique) peut être dû à un peu de péricardite de la base,

assez fréquente dans l'insuffisance artérielle, et rare dans l'insuffisance

endocardique.

.5° Pouls. — Celui-ci présente le plus souvent les caractères' du pouls

athéromateux dans l'insuffisance aortique artérielle ; les artères sont

dures au toucher, flexueuses, et les tracés sphygmographiques montrent

une ligne d'ascension moins brusque avec l'existence d'un léger plateau

après le crochet caractéristique.

Le tracé suivant (fig. o2) montre assez bien les caractères de ce

pouls :
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Fis. '•>i- — Insiiflisance aorlique artérielle avec léger souffle sysloliqiie à la base

(sans rétrécissement organique de l'orifice aortique). Léger atliérome artériel.

Mais, dans l'insuffisance aorlique artérielle, et, cela beaucoup plus

souvent que dans l'insuffisance endocardique, il y a des intermittences,

des irrégularités du pouls avec systoles faibles et presque avortées,

intercalées entre deux pulsations fortes (fig. So). D'autres fois, on

remarque deux ou trois pulsations fortes suivies d'une série de pulsa-

tions plus faibles, sorte de pouls alternant. La fréquence de ces irrégu-

larités cardiaques se comprend aisément, puisque l'insuffisance aortique

artérielle est souvent associée à des lésions coronariennes et à des

altérations consécutives du myocarde.

Fig. Ô5. — Insuffisance aortique artérielle. Pouls alternant i^régulie^

(quelques pulsations faibles et avortées).

Fig. 56. — Insuffisance aortique artérielle, l'ouls alternant régulier. Trois pulsations fortes

et lentes (les deu.v dernières de moins en moins fortes et lentes) suivies de trois pulsa-

tions plus faibles.

Souvent, le pouls présente les caractères du pouls rénal ; il n'est pas

seulement vibrant, il peut paraître petit, parce qu'il est serré, concentré

et cordé.

D'autres fois, lorsqu'une néphrite interstitielle est associée à une

insuffisance aortique artérielle, il en résulte un pouls alternant bien

singulier qu'aucun auteur n'a encore signalé ; une pulsation forte est
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suivie rapidement d'une pulsation plus faible, et la première est

exempte de dicrolisrae, c'est-à-dire qu'elle est monocrote. Le tracé

suivant est relatif à un malade atteint de ces deux affections^ et qui

présentait une variété de bruit de galop (bruit de trot) caractérisé par

un double effort systolique.

yM4M44UW^
Fig. 57. — Insuflisance aortique avec néphrite artérielle (pouls alternant régulier

et monocrote avec tachycardie).

G" Dilatation de l'aorte. — Celle-ci est précoce, plus accusée que dans

l'insufflsance endocardique où elle manque souvent. Elle se manifeste par

l'augmentation de la matité aortique, par l'élévation des sous-clavières,

enfin, par l'existence du retentissement diastolique de l'aorte à droite

du sternum, ou encore du bruit clangoreux spécial aux dilatations

aorliques.

"t" Dilatation cardiaque. — L'insuffisance aortique endocardique reste

longtemps latente, parce que chez les jeunes sujets la lésion valvulaire

est longtemps compensée par un myocarde intact et vigoureux.

Dans l'insuffisance aortique artérielle, il n'en est plus de même, et

par suite de l'extension de l'artério-sclérose aux vaisseaux nourriciers du

cœur, celui-ci, mal ou incomplètement nourri, dégénère promptement ;

il se prête d'autant plus facilement à la dilatation de ses cavités que la

pression sanguine intra-aortique est plus -grande. Dans cette maladie, la

tendance à la cardiectasie est réalisée par ces deux conditions patholo-

giques : augmentation de la pression artérielle à la périphérie, et dimu-

nution de la résistance des parois cardiaques. D'oîi cette loi clinique dont

j'ai démontré souvent la réalité :

Toute cardiopathie artérielle est en imminence continuelle de dilata-

tion cardiaque

.

.

Il en résulte des asystolies subites, répétées, souvent inopinées, que

vous devez souvent prévoir et combattre dans cette maladie. D'après

une expression ingénieuse de Hanot, le foie cardiaque, sujet à des

augmentations et à des diminutions successives et fréquentes de volume,

est un foie en accordéon. On pourrait appliquer aussi justement cette

comparaison à ce qui se passe pour le cœur de l'artério-scléreux.
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8° Clioc de la pointe. — Dans rinsuffisance aortique endoçardique ^ ce

choc est ordinairement très accusé, bien limité, en dehors et à plusieurs

travers de doigt au-dessous du mamelon, ce qui indique toujours une

hypersarcose venlriculaire sans altération de sa musculature.

Dans l'insuffisance artérielle, il peut être à peine appréciable, en raison

de la dilatation du cœur, et aussi de la faiblesse contractile du myocarde

due à la dégénérescence hàlive de ses fibres. Donc, lorsque Duroziez a

dit que, dans les affections milrales, le cœur bat avec violence tandis

que les artères sont calmes, et que chez les aortiques le cœur est calme

tandis que les artères battent avec violence, il a commis une erreur en

ne voyant qu'une partie de la vérité ; il n'a pas attribué à sa vraie cause

l'absence ou l'atténuation du choc systolique de la pointe dans l'insuffi-

sance aortique artérielle.

9° Retard du pouls carotidien. — Ce retard du pouls artériel sur les

battements du cœur est physiologique, et il existe à l'état normal.

Cependant, pour Henderson, Roncati et Tripier, il serait exagéré dans

l'insuffisance aortique endocardique, et moindre dans l'insuffisance aor-

tique avec athqrorae. Mais ce signe n'a pas une grande valeur clinique,

il est même absolument contesté par François Franck qui admet le

contraire, c'est-à-dire la diminution de ce relard carotidien dans les

insuffisances aortiques. En effet, quand on applique chez les individus

atteints de cette affection la main sur le cœur, on perçoit deux soulève-

ments : l'un dû à la distension subite du ventricule par suite du reflux

de l'ondée sanguine, et l'autre dû à la systole ventriculaire. On peut

prendre alors pour signal du début de la contraction du ventricule le

soulèvement brusque produit pendant la diastole par ce reflux sanguin.

C'est là une sorte de dicrotismc cardiaque qu'il est possible d'observer

dans toutes les insuffisances aortiques et qui ne peut servir d'élément

diagnostique.

10" Symptômes cérébraux et bulbaires, etc. — Dans l'insuffisance

artérielle, par suite de l'extension de l'affection aux vaisseaux du cerveau

et du bulbe, on peut observer des symptômes cérébraux et bulbaires

(vertiges, délires ; albuminurie, glycosurie, polyurie, pseudo-épilepsie,

etc.) dont la signification pronostique est ordinairement très grave. Ces

derniers symptômes sont souvent avant-coureurs de la ??iort subite,

terminaison plus fréquente dans l'insuffisance artérielle. Vous en avez

vu un exemple tout dernièrement chez un aortique atteint de polyurie

bulbaire chez lequel j'avais, pour cette raison, annoncé la mort subite

qui est arrivée ces jours derniers. Mais il faut avoir soin de distinguer
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celle albuminurie et celle polyurie bulbaires, de l'albuminurie et de la

polyurie d'origine rénale, par néphrite interstitielle.

Dans l'insuffisance artérielle, on observe aussi la mort rapide ou lente

par asyslolie dont j'ai parlé en signalant la fréquence des dégénéres-

cences du myocarde.

Il" Angine de poitrine. — Très fréquente dans l'insuffisance arté-

rielle, par suite de l'altération concomitante des artères coronaires
;

relativement rare dans l'insuffisance endocardique, ce qui se comprend,

puisque les artères cardiaques sont le plus souvent indemnes.

12° Etiolofjie. — Celle-ci est absolument différente pour les deii.\

maladies.

L'insuffisance endocardique procède toujours d'une endocardite rhu-

matismale. L'insuffisance artérielle est due à des causes multiples por-

tant leur action sur le système vasculaire, et son étiologie est celle de

l'artério-sclérose : saturnisme, alcoolisme, impaludisme, maladies infec-

tieuses, syphilis, tabagisme, surmenage, goutte, sénilité, hérédité,

aorlisme héréditaire.

13" Traitement. — Je termine ces considérations cliniques par une

déduction thérapeutique importante :

Au point de vue thérapeutique, il ne faut point voir dans l'insuffisance

aortique artérielle la seule lésion des valvules ; il faut instituer la

médication pathogénique des symptômes observés. Celle-ci doit viser,

non seulement le cœur, non seulement l'inocclusion valvulaire, non

seulement la lésion aortique, mais aussi la maladie artérielle tout entière

avec ses manifeslalions multiples sur un grand nombre de viscères,

mais encore tous les autres symptômes dérivant de l'insuffisance fonc-

tionnelle des organes et surtout de la toxhémie par imperméabilité

rénale et par insuffisance hépatique.

Celte distinction que je viens d'établir entre l'insuffisance mitrale

artérielle et l'insuffisance endocardique, entre l'insuffisance .aortique

artérielle et l'insuffisance aortique d'origine rhumatismale, doit être

poursuivie pour d'autres affections orificielles, et surtout pour le rétré-

cissement de l'aorte.

Mais, celui-ci présenle une variété que j'ai assez souvent constatée

dans la cardio-sclérose et chez les vieillards athéromateu\. Je vea\

parler du rétrécissement sous-aortique, qui résulte de la sténose du

UE.NRI Hl'CHARD. — MALADIES DC CŒUR. 20
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canal ventriculo-aortique formé, en avant des valvules sigmoïdes par la

partie supérieure de la cloison à droite et la partie la plus élevée de la

grande valve mitrale à gauche. 11 peut être consécutif à l'endocardite,

mais il est plus souvent dû à la sclérose hyperlropliique de la cloison et

à la lésion scléro-athéromateuse de la partie supérieure de la grande

valve mitrale.

Vulpian, qui a bien étudié cette lésion, la décrit en ces termes' :

« En regardant du côté de l'aorte, les valvules semblent saines, et on

peut introduire sans résistance les deux doigts dans l'orifice aortique ;

donc, pas de rétrécissement des valvules aortiques ; de plus, elles sont

suffisantes. Mais, si l'on examine l'orifice aortique par son côté ventri-

culaire, on voit que, au-dessous des valvules saines, là oi^i finit la

cloison interventriculaire et au niveau de la valvule mitrale, il y a un

épaississement des tissus qui cause un rétrécissement sous-valvulaire

siégeant au-dessous de l'anneau fibreux el qui empêche l'introduction

des deux doigts jusqu'à l'orifice. »

Ce rétrécissement, analogue à celui de l'infundibulum de l'artère pul-

monaire, siège à 8 ou 10 millimètres en avant des valvules semi-lunaires,

et cette localisation explique le siège du souffle au niveau de bord

sternal correspondant au 4" espace intercostal. Dans quelques cas, il

offre un second maximum d'intensité au 2'^ espace intercostal droit au

point oîi l'aorte se rapproche de la paroi thoracique, après avoir diminué

dans la portion du vaisseau séparée de cette paroi par l'artère pulmonaire

et une languette du poumon. C'est là ce que l'on peut appeler, avec

Cuffer, le « souffle en sablier ».

Ce rétrécissement sous-aortique me parait plus fréquent qu'on le croit

généralement dans le cours de la cardio- sclérose à type valvulaire. 11

peut expliquer parfois la production du souffle « mitro-aortique » dont

j'ai parlé et qui est caractérisé par une intensité à peu près égale à la

pointe ou à la base du cœur. Il serait ainsi en rapport avec l'opinion

ancienne de Norman-Chevers qui, dès 1842, avait attribué ce rétrécisse-

ment à l'extension de la lésion partant toujours de la grande valve

mitrale.

Enfin, il existe des cas, oîi une affection valvulaire endocardique et

d'origine rhumatismale devient artérielle par la suite, et je possède un

assez grand nombre d'observations dans lesquelles un malade atteint

d'une insuffisance mitrale ou d'une insuffisance aortique est devenu

' Vl'lpian (Arch. de physiologie, 1868, et Clinique méd. de la Charilé). — L. Iîarrault

(Thèse de Paria, 1886).
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artério-scléreux sous Tinfluence de causes diverses, telles que la goutte,

la syphilis, le saturnisme, la sénilité, etc.

Dans ces conditions, le diagnostic est encore possible. Ainsi, je vous

citerai le cas d'un malade âgé de cinquante-cinq ans qui fut atteint, à

trente ans, d'une insuffisance aortique après un rhumatisme articulaire

aigu. Depuis trois ans, il présente tous les symptômes d'une néphrite

interstitielle avec aortite chronique et accidents angineux et dyspnée

toxique.

Cette éventualité, qui se réalise dans un assez grand nombre de cir-

constances, doit être présente à votre esprit ; les lésions orificielles dues

à une endocardite rhumatismale peuvent ensuite par l'âge ou par toute

autre cause (tabagisme, syphilis, etc.) procéder de l'artèrio-sclérose géné-

ralisée, et vous le reconnaîtrez sans peine, car il n'y a pas plus de diffi-

culté à établir ce diagnostic sur le même malade que sur deux malades

différents.
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ARTÉRIOSCLÉROSE DU CŒUR (suite)

II. Clinique [Formes cliniques).

V. Forme cardio-bulbaire [Maladie de Stokes-Adarns). — Pouls lent avec attaques sj'n-

copales et épileptilormes. Observations et description clinique d'Adams et de

Stokes. — Attaques pseudo-apoplectiques sans paralysie, sans lésions cérébrales.

Leurs caractères cliniques. Attaques syncopales. .Mort subite par syncope; mort

rapide au milieu d'accidents comateu.x. Caractères du pouls, auscultation du

cijeur, circulation veineuse. Symptômes nerveux. Bruits systoliques en écho.

Terminaisons, durée et causes.

Pathogénie : observations de pouls lent, sans lésions du myocarde, dans les tr'au-

matisincs, les fractures et lu.xations de la région cervicale du rachis. Pouls lent, à

la fois phénomène bulbaire et cardiaque. Dans la triade symptomatique du pouls

lent, symptômes d'origine rénale, cardiaque ou bulbaire. Exemple d'attaques

syncopales, angineuses et dyspnéiques chez un malade atteint de pouls lent avec

attaques syncopales et épileptifornies. Considérations sur son traitement.

VI. Forme cardio-pulmonaire. — Plusieurs espèces de dyspnée. E.xeinples à l'appui.

Dy>pnées dues à rinsuflisance rénale, aux congestions et aux œdèmes du poumon;
forme bronchitique et pseudo-asthmatique. Infarctus pulmonaires, congestion

pulmonaire urémique, ddalation des bronches, gangrène des extrémités bronchi-

ques, épanchements pleuraux, pleurésie hémorrhagique. — Hémo-bronchites avec

bronchites à répétition. — Pneumonie chronique. — Emphysème pulmonaire.

Ses variétés : distinction anatomique et clinique entre l'emphysème mécanique et

l'emphysème constitutionnel. Artério-sclérose pulmonaire.

Observation d'emphysème pulmonaire et de bronchite chez un artério-scléreux.

VII. Forme cardio-hépatique.

VIII. Forme cardio-rénale.

Nous étudierons dans celle leçon des formes cliniques très impor-

tantes, résultant de l'association de l'arlério-sclérose du cœur avec celle

d'autres organes. (Formes cardio-bulbaire, cardio-pulmonaire, cardio-

rvnale et cardio-hêpalique
.)

Les deux dernières sont suffisamment connues; la forme cardio-
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rénale sera décrite en grande partie dans la leçon suivante sur la goutte

rénale. Quant à la forme cardio-hépatique, elle réalise la symptomato-

logie d'une cardiopathie associée au foie cardiaque ou à une cirrhose

du foie. Je ne m'occuperai donc ici que des formes cardio -bulbaire et

cardio-pulmonaire

.

V. — FORMK CARDIO-BULB.\IRE

(Maladie de Slokes-Adams.)

Dans cette forme, les battements du cœur sont très lents, les pulsa-

tions radiales peuvent s'abaisser jusqu'à 30, 20 ou même I.t par minute,

et s'accompagner souvent d'attaques syncopales et épileptiformes, triade

syndroraique signalée d'abord par Adams, dès 1827, ensuite par Stokes ',

d'où le nom de maladie d'Adams ou de Stokes-Adams que je propose

de lui donner.

Symptômes. — On voit des malades atteints pendant plusieurs années

de singulières attaques apoplectiques, caractérisées par du coma, une

respiration stertoreuse, un ralentissement extrême du pouls. Ces attaques

pseudo-apoplectiques ont un caractère important : elles ne sont pas

suivies de paralysie.

Dans la première observation d'Adams, il s'agissait d'un officier de

douanes âgé de soixante-huit ans ayant eu depuis sept ans jusqu'à vingt

attaques apoplectiques. Un ou deux jours avant chacune d'elles, le

malade était pesant, léthargique et perdait la mémoire, puis il tombait

à terre dans un état complet d'immobilité ; à cette occasion, il se blessa

plusieurs fois. Au moment des attaques qui n'étaient jamais suivies de

paralysie, le pouls devenait plus lent encore que d'habitude, et la respi-

ration était bruyante et stertoreuse. Plus tard, sur\ànrent de l'œdème

péri-malléolaire, de la toux, de la dyspnée, un affaiblissement marqué

des facultés intellectuelles, et la mort suivit une de ces attaques apo-

plectiformes.

A l'autopsie, on trouva la dure-mère saine, « l'arachnoïde séparée

de la pie-mère par un liquide gélatineux », la substance cérébrale

humide et d'un blanc jaunâtre, les parois des carotides et les artères

moyennes de la dure-mère blanches et rendues opaques par des

dépôts osseux ; le ventricule droit n'avait aucune apparence de fibres

'Adams {Dublin kospital reports, 1827). — Stokes {loc. cit.).
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musculaires, paraissant presque entièrement composé de graisse ; le

ventricule gauche était très aminci et recouvert de graisse ; sa couche

musculaire atrophiée, ramollie, friable présentait à sa coupe « plutôt

l'aspect du tissu hépatique que celui du tissu cardiaque ». Dans les fibres

superficielles et profondes des deux ventricules, on voyait des taches

jaunâtres constituées par de la graisse ' qui avait remplacé le tissu mus-

culaire.

Une observation de Stokes est relative à un homme de soixante-

huit ans, qui avait été pris subitement, il y avait trois ans, d'une défail-

lance pendant laquelle il serait tombé si on ne l'eût soutenu. Depuis

lors, le même accident s'était reproduit une cinquantaine de fois.

« Le malade est à peine averti de l'approche d'une attaque ; il sent un

poids d'abord dans l'estomac, puis dans le côté droit du cou, puis dans

la tète ; là, il fait explosion et disparait avec un grand bruit ressemblant

au tonnerre, en laissant le malade en proie à la stupeur ; souvent, il y

a en même temps une sensation de battements précipités du cœur. Pen-

dant l'attaque, il n'y a ni convulsions, ni écume à la bouche, mais le

malade s'est quelquefois mordu la langue. La durée de la syncope

dépasse rarement quatre à cinq minutes, souvent elle est encore moins

longue, mais pendant toute sa durée, l'insensibilité est complète. Jamais

ces attaques n'ont été suivies d'accidents ni de rien qui ressemble à la

paralysie. »

Le malade était maigre et hâve, presque toujours assoupi, avec une

impulsion cardiaque extrêmement lente, obscure et prolongée. Le pre-

mier bruit était suivi d'un murmure doux, empiétant sur le com-

mencement du second temps qu'on entendait très distinctement. Le

pouls battait vingt-huit fois par minute.

« Depuis son entrée à l'hôpital, le malade a eu deux menaces

d'attaques, toutes deux pendant son séjour au lit. Elles ont été

évitées par la manœuvre suivante : aussitôt qu'il ressent les premiers

symptômes de l'accès, il se retourne rapidement et se place sur ses

mains et ses genoux, en tenant la tête en bas; par ce moyen, il fait

souvent cesser un état. qui autrement se serait terminé par un accès.

On remarque, ce jour-là, en auscultant attentivement le cœur, qu'il y a

de temps à autre des demi-battements entre les contractions régulières.

Ils sont très faibles, sans impulsion, et correspondent à un phénomène

pulsatif analogue au pouls. Celui-ci atteint le chiffre de 36 pulsations à

' Ces " taches jaunâtres constituées par de la graisse » ne devaient être autre chose

que des taches de sclérose analogues à celles que nous avons décrites (voir p. 160-162).
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la minute ; les battements réguliers sont au nombre de 28 , ce qui

donnait 8 demi-battements par minute. Quelque temps après, le

malade se plaint de palpitations et d'un sentiment de malaise dans la

région du cœur ; l'impulsion est plus énergique et se compose de deux

pulsations distinctes. Le murmure systolique est un peu plus fort qu'au-

paravant. En écoulant attentivement, on entend de temps à autre comme
des tentatives de contractions qui avortent environ quatre fois par

minute. Ce bruit incomplet n'altère point les intervalles qui séparent les

bruits normaux du cœur; ils paraissent remplir cet intervalle. Il n'existe

pas d'état correspondant du pouls qui bal 32 fois à la minute. »

Trois mois après, Slokes remarqua un symptôme nouveau : une pul-

sation remarquable de la jugulaire droite, évidente surtout lorsque le

malade était couché, et plus tard le cou du malade fut très curieux à

observer; « jamais, dit-il, je n'avais vu jusque-là des pulsations vei-

neuses semblables ».

Le même auteur rapporte encore quatre observations presque sem-

blables. 11 a eu tort d'attribuer tous ces faits, uniquement à la dégé-

nérescence du cœur à laquelle il rattache le type respiratoire qui porte

son nom et celui de Cheyne (respiration de Cheyne-Stokes) ; mais la

description qu'il a tracée de ces accidents est si complète qu'on ne sau-

rait, encore aujourd'hui, presque rien y ajouter.

« Le symptôme nerveux le plus important— ajoute-t-il— est l'apoplexie

ou fausse apoplexie, qui frappe si fréquemment les malades. Elle diffère

de l'apoplexie sanguine ordinaire, par la répétition fréquente des atta-

ques, par la rareté de la paralysie consécutive, par le danger qui résulte

d'un traitement antiphlogistique, et par les bons effets de l'emploi des

stimulants, soit comme médication préventive, soit comme moyen cura-

tif. »

11 avait encore remarqué judicieusement que ces attaques se

rapprochent de la syncope, qu'au début de la maladie, c'est la forme

syncopale qui prédomine, tandis que plus tard c'est la forme pseudo-

apoplectique. C'est ainsi qu'un de ses malades, âgé de soixante-trois

ans, avait d'abord eu des attaques syncopales auxquels firent place

des accidents à caractère apoplectique
,

précédés d'une ' convulsion

légère et survenant pendant le sommeil. Quand le malade revient

à lui et que le coma a disparu, il présente pendant une demi-heure ou

une heure quelques troubles intellectuels : il ne reconnaît plus ni ses

amis les plus intimes, ni ses parents, ni même sa femme qu'il a prise

pour sa mère. 11 en a été de même pour' un autre malade à qui il arrivait

fréquemment de ne plus reconnaître des amis de cinquante ans. Mais ce&
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accès ne sont pas toujours de courte durée, comme Stokes le croyait
;

et j'ai vu un malade qui est resté pendant trente-six heures dans un

état semi-comateux dont rien ne put le lirer. A son réveil, il ne recon-

naissait plus personne, et l'ut atteint d'un léger subdélire.

La mort, et ordinairement la mort subite, peut survenir dès les pre-

mières attaques, mais le plus souvent elle n'arrive qu'après des accès mul-

tipliés, lesquels se répètent à des intervalles irréguliers et elle ne parait

pas devoir être rapportée à une lésion de l'encéphale. La mort par ictus

apoplectique, survenant en l'absence de toute lésion cérébrale, a été

constatée dans le cours de l'artério-sclérose du cœur par Karl Iluber',

qui en eût certainement été moins étonné s'il avait connu les faits et la

description clinique si précise du médecin de Dublin.

Le pouls est lent, et cela d'une façon permanente ; il se ralentit encore

davantage à l'approche des accès ; à ce moment, il peut même devenir

irrégulier, intermittent et très faible, et prendre suivant l'expression de

Stokes, « un caractère de reptation particulier » . Cette infréquence atteint

parfois des limites extrêmes : 30, 20, 10 et même 5 pulsations par minute.

Un malade d'Halberton ', trois ans après une chute sur la tête, éprouva

des attaques syncopales pendant lesquelles les pulsations radiales

s'abaissaient jusqu'au chiffre de 10, 8 et même S par minute. Un malade

de 83 ans, observé par Lafont-Gouzi, meurt en présentant un ralentis-

sement progressif du pouls ; de 40 pulsations, le pouls tombe à 20, puis

à 5, et pendant les deux dernières heures de l'agonie, à 2 par minute '.

Mais ce sont là des raretés, et le ralentissement oscille ordinairement

entre 40 et 20 pulsations. .l'ai vu un malade chez lequel, au début de son

affection, la lenteur du pouls ne survenait qu'au moment des crises

syncopales ou apoplectiformes ; alors, le pouls tombait de GO à 70, à 40

et même 24 pour reprendre sa fréquence habituelle, immédiatement

après les accès.

Le pouls est ordinairement régulier, plein, fort et tendu, et la tension

artérielle est le plus souvent surélevée. « Les artères — dit Stokes —
paraissent être dans un état de distension permanente... Lesramiflcations

des temporales sur le crâne apparaissent en relief, comme sur un sujet

bien injecté. » Le plus souvent, les deux pouls radiaux sont inégaux,

comme forme, et Adams a rapporté l'observation d'un malade sujet dans

les dernières années de sa vie à des syncopes et à des attaques angi-

neuses, chez lequel le pouls, très faible à gauche, disparut complètement

' K. IIUBER [Arcli. de ]'irchow, 1882).

' Halberton [Trans. med. chir. soc. of Lo7idon, lSi\).

' Lafont-Gol/I {Joi(i-n. de mèd. et chir. de Toulouse, 1866).
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à droite : puis, pendant les dernières six semaines de sa vie, « l'examen

le j)lus minutieux ne permit de découvrir aucune trace de pulsations sur

le trajet d'aucune artère ». La main ne percevait plus, au lieu des bat-

tements du cœur, qu'une sensation obscure d'ondulation, et à l'autopsie

on trouva un cœur flasque et ramolli, des valvules sigmoïdes complète-

ment ossifiées, ainsi que les artères coronaires devenues imperméables

à leur origine.

J'ai observé, pour ma part, un fait à peu près semblable, oîi les pulsa-

tions absentes aux fémorales et aux radiales n'étaient perceptibles à un

très faible degré qu'aux artères humorales. A l'autopsie, il y avait un

rétrécissement aorliquetrès considérable dû à l'athérome et à l'ossification

presque complète des valvules semi-lunaires.

Les tracés sphygmographiques sont caractérisés par une ligne d'ascen-

sion ordinairement verticale et élevée, d'autres fois oblique avec large

plateau terminal, et par une ligne de descente très longue, oblique, sans

trace de dicrolisrae. Souvent, au milieu de ce tracé, on constate des

pulsations avortées survenant parfois dune façon régulière sous forme

de pouls bigéminé. D'autres fois encore, comme K. Tripier en a fait

la judicieuse remarque, le pouls n'a que l'apparence de la lenteur,

puisque, dans certains cas, les battements du cœur sont en nombre

double de celui des pulsations radiales, une systole cardiaque forte étant

suivie d'une systole faible non transmissible au pouls (rythme couplé

du cœur). Dans le rythme tricouplé du cœur, la première pulsation

cardiaque se transmet seule au pouls, et c'est ainsi que, pour trois

systoles, il n'y a qu'une pulsation radiale. Je vous ai montré ainsi un

malade chez lequel on pouvait compter 60 pulsations cardiaques pour

20 pulsations radiales.

Les causes d'accélération habituelle du pouls (émotions, marche,

efforts, état fébrile) n'agissent que très faiblement, et ne l'augmentent

que de quatre ou cinq pulsations. Parfois même, la marche prolongée

ou un effort peuvent avoir un effet opposé, et c'est ainsi que l'on voit

sous ces diverses influences le pouls tomber de 45 à .30 ; mais dans ces

cas, les systoles avortées sont plus nombreuses et moins transmissibles

au pouls radial. Chez un de mes malades atteint de pneumonie avec une

température de 40°, le pouls ordinairement à 36 ne s'est élevé qu'à

44 pulsations. Il en fut de même d'un malade observé par Potain et

chez lequel elles ne montèrent que de 24 à 29 pour un embarras gastrique

fébrile à 40°2. La digitale ne contribue pas le plus souvent à ralentir encore

les battements cardiaques. Cependant, un auteur allemand ' a observé le

' A. Frev (Berl. Klin. Woch., 1887).
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phénomène contraire : un homme de cinquante ans, obèse, ne présen-

tait que 50 pulsations à la minute, avec pouls bigéminé; sous l'influence

de la digitale, la fréquence du pouls a été presque doublée (80 pulsa-

tions), et quand le médicament eut cessé d'agir, le pouls est retombé

à 40. Mais, il y a là une erreur d'interprétation : la digitale n'a pas accé-

léré le pouls, elle a seulement renforcé les systoles cardiaques et les a

ainsi rendues plus perceptibles à l'artère radiale.

Cependant, j'ai démontré' que, dans ces cas, on ne saurait être trop

prudent dans l'administration de ce médicament qui contribue pour une

grande part, à haute dose, non seulement à produire, mais aussi à

exagérer le phénomène du pouls bigéniraé et du rythme couplé du cœur.

L'auscultation du cœur permet de constater l'existence de bruits ordinai-

rement très sourds, comme lointains, avec une longueur extrême des

silences.

Le plus souvent, il n'existe aucun souffle valvulaire
;

parfois

cependant les malades ordinairement atteints d'aortite chronique ont

une insuffisance ou un rétrécissement aortique. Dans ce dernier cas, le

pouls est caractérisé à la fois, par la rareté et le ralentissement, deux

termes qui ne sont pas absolument synonymes; le pouls rare, qui devrait

même remplacer la désignation du pouls lent dans l'atfection que nous

étudions, signifie qu'il existe entre chaque pulsation vm intervalleassez

prolongé ; le pouls lent est surtout caractérisé pour la longueur des con-

tractions cardiaques et des diastoles artérielles.

11 faut toujours se rappeler que l'aortite chronique, le rétrécissement

et l'insuffisance aortiques sont des lésions surajoutées, capables de

modifier la symplomatologie de la maladie. Dans sa thèse inaugurale,

Bloiideau - parle de souffles qu'aucune lésion n'exphquait à l'autopsie,

et il est probable qu'il s'agissait d'affections aortiques incapables de

produire un bruit morbide en raison de la faiblesse cardiaque, ou

encore de souffles d'insuffisance fonctionnelle des orifices auriculo-

ventriculaires survenue sous l'influence de la cardiectasie. Car celle-ci

se produit fréquemment comme dans toutes les cardiopathies artérielles,

et le cœur, pour la môme raison, peut être atteint d'une pseudo-

hypertrophie.

Si le choc de la pointe peut se faire plus bas qu'à l'état normal, il

est difficilement perceptible et le plus souvent absent. L'impulsion car-

diaque est donc extrêmement faible.

' Le rythme couplé du cœur, et la mort par la digitale {Soc. méd. des hôpitaux,.

30 juin 1892).

- liLONDEAU (Thèse inaug. de Paris, 1877).
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A l'auscultalion, Stokes avait bien remarqué qu'on entend de temps

à autre comme des « tentatives de contraction qui avortent quatre fois

environ par minute » . Je rapproche ce dernier fait d'un symptôme que

j'ai constaté trois fois sur les cinq cas soumis à mon observation. Voici

en quoi il consiste : le choc de la pointe se fait en un seul temps,

comme à l'état normal ; le bruit est assez nettement frappé, mais il est

suivi immédiatement d'un ou deux bruits lointains et sourds, lui

répondant comme une sorte d'écho prolongé. Ces bniits systoUfjues en

écho, comme je les appelle, représentent des systoles incomplètes et

impuissantes.

D'autres fois, on peut interpréter autrement ces sortes de demi-batte-

ments cardiaques qui ne se font pas sentir au pouls radial, et les attri-

buer aux contractions de l'oreillette. Chauveau ' a vu un malade chez

lequel la systole venlriculaire s'accomplissait 24 fois par minute, tandis

que les oreillettes se contractaient 63 fois. Ainsi donc, tandis que le

tracé sphygraographique inscrivait 24 pulsations, le tracé cardiographique

montrait deux sortes de pulsations, les unes fortes et longues synchrones

avec le pouls radial, les autres brèves et petites correspondant avec les

contractions auriculaires et donnant ainsi la sensation d'un faux bruit de

galop ou d'un dédoublement.

La circulation veineuse peut être profondément troublée par suite de

la dilatation consécutive des cavités droites et de la production d'une

insuffisance tricuspidienne. Chez un de ses malades, Stokes nous apprend

« qu'un symptôme nouveau s'est montré, savoir une pulsation remar-

quable de la veine jugulaire droite, et qui devient évidente, surtout

lorsque le malade est couché. 11 est difficile de compter les pulsations

réflexes (veineuses), mais leur nombre est au moins double des contrac-

tions ventriculaires. Chaque troisième pulsation est forte, subite, et

appréciable à la vue. Les autres sont moins distinctes et quelques-unes

sont très faibles ; ces dernières correspondent sans doute aux contrac-

tions imparfaites du cœur dont nous avons parlé ». Voilà qui réduit à

néant l'hypothèse de l'hémisystolie des auteurs allemands et dont je

vous ai déjà entretenus.

Les accidents nerveux sur lesquels je ne reviendrai pas, puisque je

les ai suffisamment décrits en rapportant avec mes observations person-

nelles celles de Stokes et d'Adams, sont de trois sortes :

1" Vertiges et syncopes
;

' CiiAi VEAi; (Lyon méd., 1889).
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2" Accidents apoploctiformes et coma
;

3 " Accidents épileptiformes.

On pourrait encore ajouter les troubles respiratoires caractérisés par

des respirations suspirieuses, quelques arrêts de la respiration en ins-

piration, par le type respiratoire de Cheyne-Stokes, enûn par la dysp-

née d'effort.

Mais, tous ces accidents ne sont pas sous la dépendance du pouls

lent permanent, ou du syndrome désigné sous ce nom. Il ne faut pas

oublier que ces malades peuvent, en "même temps, présenter des altéra-

tions valvulaires (insuffisance aortique, ou rétrécissement aortique le plus

souvent), et que ces diverses aflections agissent quelquefois pour leur

propre compte en déterminant des troubles respiratoires. Il ne faut pas

oublier qu'il s'agit de malades artério-scléreux ou d'athéromateux, et que la

lésion finissant par atteindre le rein peut donner lieu à l'albuminurie et

aux accidents urémiques (respiration de Cheyne-Stokes, dyspnée, crises

convulsives, état comateux, etc.). Il faut se rappeler enfin que les artères

cardiaques assez souvent lésées peuvent donner lieu aux symptômes

de l'angine de poitrine. Tous ces accidents, dus aux complications val-

vulaires, à l'aorlite, à l'urémie, à l'endartérite des coronaires, sont des

phénomènes surajoutés à la maladie et au syndrome du pouls lent

permanent avec attaques syncopales et apoplectiformes.

Chez certains sujets, les attaques syncopales s'accompagnent d'acci-

dents d'angine de poitrine. Aussi, esl-il quelquefois assez délicat d'éviter

l'erreur de diagnostic. L'angor domine plus ou moins la scène morbide

et la véritable maladie est méconnue. Il suffit de songera l'origine com-

mune des différents étals morbides constatés chez les malades, à l'arte-

rio-sclérose et à ses localisations si variées pour avoir la clef de toutes

ces associations de symptômes. Localisée au cœur, la sclérose artérielle

pourra provoquer des accidents angineux, au bulbe ceux de la maladie

de Stokes-Adams, au rein ceux de la néphrite interstitielle, etc. Il est

facile, on le comprend bien maintenant, de se représenter la multi-

plicité des physionomies que peut revêtir en clinique l'artério-sclérose

généralisée ou l'une quelconque de ses localisations. Tous ces malades

et ces cardiopathes artériels sont des artério-scléreux, et chacun d'eux

pourra devenir à la fois ou successivement un cardiaque, un rénal ou

un bulbaire. Je pourrais en citer de nombreux exemples tirés de ma pra-

tique personnelle.

Ainsi, dans la maladie de Stokes-Adams, il peut y avoir complication

de néphrite et d'urémie, d'où certains symptômes, comme des convul-

sions épileptiformes que l'on aurait tort d'attribuer seulement à la

I
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maladie causale. C'est ainsi que Truffet' (de Lyon) parle d'accidents uré-

raiques chez une femme atteinte de pouls lent. Tout dernièrement,

Debove et Gingeot- citaient deux malades chez lesquels des crises con-

vulsives et dyspnéiques, rattachées avec raison à l'urémie, cédèrent rapi-

dement à l'usage du régime lacté. J'ai observé des cas semblables, de

sorte que dans cette maladie, le même symptôme, — la pseudo-épilepsie,

— peut avoir une pathogénie différente, puisqu'elle peut être d'origine

bulbaire ou urémique. Il en est de même de la dyspnée, et je ne

saurais trop insister sur la distinction clinique que l'on doit faire

dans cette maladie entre les symptômes de provenance bulbaire, et ceux

d'origine cardio-aortique ou rénale. C'est ainsi que vous ferez de la

bonne clinique et de la bonne thérapeutique pathogénique.

Ces considérations n'ont pas seulement un intérêt théorique, mais

elles ont aussi une grande importance pratique. Ainsi, tel malade atteint

de la maladie de Stokes-Adams avec attaques épileptiformes, peut, arrivé

à une certaine période, devenir un rénal et flnir urémique ; ou bien, le

processus artério-scléreux portera son action sur les artères du cœur

pour donner lieu au syndrome angineux, ou encore sur le myocarde

pour produire les accidents d'une insuffisance du muscle cardiaque. A

chacune de ces modalités cliniques répond un traitement spécial que vous

établirez d'autant mieux que vous connaîtrez davantage la cause com-

mune, l'artério-sclérose et ses manifestations locales. J'ai constaté déjà

trois fois l'existence de l'angine de poitrine dans celte maladie, et Adams
est, à ma connaissance, le seul auteur qui l'ait signalée, sans s'arrêter

aux réflexions qu'elles auraient dû cependant lui inspirer. 11 s'agissait

d'un médecin qui avait présenté, pendant les six dernières semaines de

la vie, des « accidents ressemblant à l'angine de poitrine ». A l'autopsie,

on trouva des dépôts osseux et calcaires s'étendant aux artères coro-

naires qui « étaient si complètement transformées par ces dépôts qu'elles

étaient presque solidifiées et imperméables dans l'étendue d'un pouce à

partir de leur origine ».

Voici un fait que j'ai observé dernièrement et qui se recommande à

votre attention par l'existence, non seulement d'accidents angineux, mais

aussi d'autres symptômes étrangers, en apparence, à la maladie de'Stokes-

Adams.

Un malade, âgé de cinquante-quatre ans, souffrait d'accidents angineux

depuis environ une année, les accès survenaient toujours sous l'influence

' [Thèse inaug. Lyon, 1881.)

'Soc. méd. des hùpilaux, 1890.
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de la marche et des efforts. Depuis dix-huit mois, il se plaignait aussi de

vertiges et d'élourdissements, quand un jour il eut une perte de connais-

sance complète et tomba rapidement à terre. Ces accidents se répétèrent

trois ou quatre fois, et au mois de septembre 1888, il fut pris d'une dou-

leur précordiale très vive avec angoisse, avec irradiations au cou, à l'é-

paule et au bras gauche; immédiatement après, survint une syncope avec

perte complète de connaissance pendant cinq minutes environ. Les crises

syncopales surviennent spontanément, sans cause aucune, et le malade

ne peut les prévoir que quelques secondes auparavant, parce qu'elles

sont ordinairement annoncées par une sensation de pesanteur rôtro-ster-

nale et par un état indéfinissable d'anéantissement. Mais, fait important,

dès que la syncope survient et après sa disparition, le pouls se ralentit

jusqu'à 40 et même .30 pulsations qui restent à ce chiffre pendant une

demi-heure ou une heure environ pour s'élever ensuite à 70 ou 80,

chiflre qui persiste toujours dans l'intervalle des crises. Cela prouve,

pour le dire en passant, que la désignation de pouls lent permanent est

fautive, puisque, dans certains cas, la bradycardie peut être paroxystique.

L'existence de ces attaques syncopales précédées et suivies de ralen-

tissements du pouls me mit immédiatement sur la voie du diagnostic et

me fit porter un pronostic fort grave.

On ne constate aucun antécédent personnel ou héréditaire de quelque

importance. Les artères sont dures, athéromateuses, le premier bruit du

cœur est sourd, le second bruit à la base est retentissant et parcheminé,

avec tendance au redoublement. Impossible de sentir le choc précordial.

Les accès se présentent sous la forme àè petites et de grandes crises,

comme le malade les appelle, les premières étant caractérisées par. des

lipothymies « rapides comme l'éclair », ou par une sensation de malaise

indéfinissable pouvant persister de quinze à trente minutes ; les autres

par des syncopes prolongées d'une durée de cinq à dix minutes et toujours

accompagnées de légers mouvenients convulsifs et de ralentissement du

pouls. Celui-ci ne persistait le plus souvent que pendant quelques heures.

Cependant un jour, à la suite d'une crise un peu plus sévère, le pouls

resta au chiffre de 28 pendant dix jours, au bout desquels il se remit,

après une crise syncopale, à battre 60 à 63 fois par minute, comme par

le passé. Pendant une période de quinze jours encore, les pulsations

se maintinrent à ce dernier chiffre; puis, à la suite de nouvelles crises

syncopales qui se succédèrent huit ou dix fois dans la même journée,

elles tombèrent à 24, chiffre qu'elles ont gardé depuis cette époque.

Le malade reste maintenant dans le même état, exposé sans cesse aux

défaillances, aux lipothymies qui surviennent d'une façon spontanée ou

sous l'influence du moindre mouvement. De temps en temps, il éprouve
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des battements dans la tête, des sifflements aigus dans les tempes, et

toujours comme une sorte de poids au niveau de la région du cœur. 11

accuse encore une sensation étrange, analogue à « l'effort que ferait le

sang pour pénétrer à travers un orifice trop étroit ».

Au cœur, je constate le premier bruit prolongé et vibrant suivi de

deux autres systoles incomplètes qui n'arrivent pas jusqu'au pouls

radial et qui se présentent à l'oreille sous l'aspect de bruits lointains

et répercutés (bruits systoliques en cclio). Puis, la systole cardiaque

s'affaiblit à ce point qu'il est impossible de prendre aucun tracé car-

diographique, le pouls présente des intermittences et des irrégularités,

les deux membres inférieurs deviennent rapidement en quelques jours le

siège d'un œdème considérable qui remonte jusqu'aux cuisses. La dernière

crise a été marquée par un accès de dyspnée, et depuis cette époque il

y a de l'anhélation continuelle qu'augmentent encore les efforts faits

par le malade pour parler. Cette dyspnée existe avec l'intégrité absolue

de l'appareil broncho-pulmonaire et diffère de celle qui avait été pro-

voquée, un mois auparavant, par une pleurésie diaphragmatique droite

guérie depuis quinze jours, et constatée par Millard, qui m'avait adressé

ce malade dès le début des accidents.

Les urines sont rares (500 grammes au plus) chargées d'urates, avec

traces d'albumine, et jusqu'ici le régime lacté exclusif n'a nullement

modifié l'état dyspnéique.

Sous l'influence d'une médication par les injections d'éther et de

caféine au moment des accès, par l'administration de la trinitrine à l'inté-

rieur, par les injections sous-cutanées de trinitrine (quatre injections quo-

tidiennes d'un quart de seringue d'une solution renfermant 10 grammes
d'eau pour 40 gouttes d'une solution de nitroglycérine au centième), les

attaques syncopales perdent de leur fréquence et de leur intensité, la face

pâle d'ordinaire se colore légèrement, le pouls change de caractère sans

augmenter de fréquence, et le tracé sphygraographique indique, au lieu

d'une ligne d'ascension brusque et verticale avec crochet au sommet et

longue descente, une ligne oblique et arrondie à sa partie supérieure.

Mais l'impuissance du myocarde s'accuse de jour en jour, l'œdème péri-

phérique augmente, et le malade succombe assez rapidement à des acci-

dents asystoliques.

Ainsi donc, dans cette observation, l'angine de poitrine et les accidents

cardiaques ont été des phénomènes surajoutés au syndrome du pouls lent,

comme les crises dyspnéiques et les convulsions épileptiformes d'origine

urémique peuvent être surajoutées aux phénomènes bulbaires. Cela

prouve, une fois de plus, qu'on ne doit jamais isoler l'artério-sclérose
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cardiaque de l'aiiério-sclérose des autres viscères, et que, lorsque cette

affection se localise sur un organe, on ne doit jamais perdre de vue

sa généralisation dans toute l'économie.

Teumiinmson. Durée. — Le malade dont j'ai rapporté l'histoire est

mort assez lentement en asystolie. Mais, le plus habituellement, c'est

la mort subite que l'on observe après une syncope ou sous l'influence

de l'angine de poitrine ; c'est encore la mort rapide par une attaque

aploplectiforme suivie de coma. Enfin, la mort peut survenir au milieu

d'accidents urémiques.

Le pronostic est donc toujours d'une extrême gravité.

La durée de cette maladie est variable, elle peut persister pendant

quelques mois, ou môme pendant plusieurs années, et on a cité des cas

où hi terminaison fatale n'est survenue qu'après douze ou quinze ans.

Diagnostic. — 11 est ordinairement facile, surtout si l'on a soin de ne pas

confondre le « pouls lent permanent avec attaques syncopales et épilepti-

formes », avec le pouls lent permanent presque physiologique de certains

individus et qui ne s'accompagne d'aucun accident grave. On cite comme
exemple Napoléon I" qui n'avait pas plus de 40 pulsations, d'après Cor-

visart ; mais il paraît qu'il aurait eu pendant sa vie quelques attaques

épilepliformes.

Il importe encore de ne pas confondre la maladie de Stokes-Adams

avec le pouls lent transitoire accompagné parfois de quelques vertiges

à la suite de maladies aiguës, avec le couple rythmé du cœur, etc.

Une erreur peut encore être commise au sujet des crises épilepliformes

ou apoplectiformes que l'on attribuerait à l'épilepsie ou à des héraorrha-

gies cérébrales, et je rappelle qu'il faut savoir distinguer les crises

épileptiformes ou dyspnéiques d'origine bulbaire des mêmes crises d'ori-

gine uréraique.

On pourrait encore méconnaître la maladie lorsqu'elle se présente

sous la forme fruste et atténuée. Rappelez-vous à ce sujet le malade

que je vous ai montré dans le service et qui, avec le pouls lent perma-

nent, présentait seulement quelques accès vertigineux et lipolhymiques

suffisants pour établir le diagnostic de maladie de Stokes-Adams.

Un diagnostic qu'il faut établir et qu'aucun auteur n'a indiqué est

celui-ci : il est important de faire une distinction entre le pouls lent

permanent sénile dû à l'artério -sclérose cardio-bulbaire (comme nous le

verrons en étudiant la pathogénie), et le pouls lent permanent dû à la
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compression des pneumogastriques, à la compression du bulbe et de la

partie supérieure de la moelle, ou encore aux lésions périphériques (con-

tusion d'un nerf ou de la région épigastrique, par exemple). Dans ces

derniers cas de pouls lents permanents dus à des compressions nerveuses,

les accidents cardiaques et angineux, les troubles urémiques, etc., font

toujours défaut.

Comme pour la tachycardie et Tarythmie, et pour faciliter le diagnostic,

j'établis le tableau et la classification des diverses bradycardies.

Classification des bradycardies.

1" Bradycardie physiologique.

2° Bradycardie de convales-

cence

3° Bradycardies toxiques.

4° Bradycardies réflexes . . .

0° Bradycardies nerveuses ,

<j° Bradycardies d'origine car-

diaque

Pouls normalement lent chez certains individus,

sans aucun accident morbide.

Après l'accouchement.

Après les maladies aiguës (pneumonie, fièvre ty-

phoïde, érysipèle, rhumatisme articulaire aigu,

scarlatine, grippe, rougeole, variole, etc.).

Sels biliaires (dans Tictère).

Intoxication saturnine.

Intoxications médicamenteuses (digitale, belladone,

jusquiame, aconit, cif-'uè, colchique, opium,

composés cyaniques, etc.).

Tabac, café et thé.

Quelquefois dans l'urémie et la néphrite parenchy-

mateuse.

Maladies du tube digestif, du foie, de l'intestin, etc.

Maladies des reins, des uretères, de la vessie
;

affections cutanées (rare). Douleurs.

Affections cérébro-spinales, hémorragies cérébrales,

pachyméningite, méningites, mélancolie, aliéna-

tion mentale, commotion cérébrale, insolation.

Artério-sclérose cardio-bulbaire.

.Maladies de la moelle, tabès dorsal, sclérose mé-

dullaire, sclérose latérale amyolrophique, etc.

Compression des nerfs pneumogastriques.

Neurasthénie, hystérie, épilepsie, etc.

Dégénérescence graisseuse et surcharge graisseuse

du cœur.

Rétrécissement aortique.

Artério-sclérose du cœur,

.artério-sclérose cardio-bulbaire.

ÉriOLOGiE et Pathogénie. — L'étiologie est celle de la sénilité artérielle.

.\ussi, observe-t-on cette maladie rarement avant quarante ou cinquante

HENRI HLCUARD. — MALADIES DU CŒL'K. 21
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ans, et la plupart des faits signalés à quinze ans, vingt ou trente ans,

tiennent à la confusion commise par les auteurs entre le ralentissement

permanent dû aux compressions du bulbe ou du nerf vague, et la

maladie de Stokes-Adams.

Quant à la pathogénie, elle n'est pas encore complètement élucidée,

comme on va le voir :

Stokes attribuait tous les accidents à la dégénérescence graisseuse du

cœur. Or, que de fois ne rencontre-t-on pas des individus atteints de

cette dernière affection, qui présentent une grande lenteur du pouls sans

avoir jamais ni attaques syncopales, ni attaques pseudo-apoplectiques?

Lorsque ces crises surviennent dans le cours des cardiopathies arté-

rielles, elles sont alors l'indice d'un pronostic extrêmement sévère. Il y
a quelques semaines, je vous montrais deux malades atteints, par le fait

d'une athéromasie artérielle très prononcée, d'une insuffisance aortique

des plus nettes. Pour l'un, l'affection était absolumentlatente, et il nous

a fallu l'ausculter pour la découvrir. L'autre avait un pouls lent (à 4S) ;

il se plaignait d'étourdissements fréquents, de vertiges, de lipothymies,

et un jour il eut en notre présence une syncope prolongée à la suite

de laquelle la respiration resta, pendant une heure, suspirieuse avec le

caractère du type dyspnéique de Cheyne-Stokes. Je vous ai annoncé la

mort subite à bref délai, et quinze jours plus tard, une syncope emportait

notre malade.

Pourquoi donc cette différence de symptômes et de pronostic sur une

même affection? Je vous l'ai dit : chez le premier malade, l'athéromasie

était limitée à l'aorte ; chez le second, elle avait envahi les artères du

cerveau et surtout celles du bulbe, au point d'en faire à la fois un aortique

et un bulbaire.

Ce ne sont pas là de simples hypothèses, et je vais démontrer rapi-

dement que la physiologie pathologique et la clinique s'unissent pour

expliquer tous ces faits.

Brown-Séquard en 18S0, puis Duret et Couty ont démontré que l'exci-

tation du bulbe et l'anémie bulbaire par athérome de ses artères, donnent

heu au ralentissement du pouls. Duret, en 1878, produisait ce dernier

par des traumatismes cérébraux, et Couty avait déjà démontré que

l'arrêt du sang dans l'encéphale détermine une augmentation de la tension

artérielle et le ralentissement des battements cardiaques.

Ces faits sont confirmés par la clinique, et vous savez que Ton voit

survenir assez souvent des accidents comateux, apoplectiformes et épi-

leptiformes dans le cours des maladies de la moelle. D'un autre côté,

les traumatismes et les fractures de la partie supérieure de la colonne
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vertébrale produisent le phénomène du pouls lent permanent avec

attaques syncopales et épileptiformes. A ce sujet, les observations d'Hal-

berton, de Gurll. d'Hutcliinson, de Rosenthal' sont concluantes, et l'on

comprend pourquoi, dans ces cas, le centre cilio-spinal de la moelle

étant intéressé, on ait pu constater la dilatation pupillaire. Boffart' a vu

également un rétrécissement du trou occipital donner lieu au phénomène

du pouls lent. On sait, d'un autre côté, que la mort subite survient par-

fois dans le mal de Pott cervical, à la suite de la compression brusque

de la moelle et du bulbe par la luxation de l'apophyse odonto'ïde sur

l'axis. Enfin Slackler et Lannois ont publié l'observation d'un pouls lent

permanent avec attaques syncopales dans deux cas de compression des

nerfs pneumogastriques'. Dès lors, on doit se demander si le phéno-

mène du pouls lent a toujours besoin, pour se produire, de l'interven-

tion d'une lésion myocardique, comme le croyait Stokes, et si la cause

anatomique ne réside pas dans la moelle cervicale, dans le bulbe, dans

les nerfs pneumogastriques ', au lieu d'être exclusivement dans le cœur.

Cette explication palhogénique se rapproche de la vérité, puisque,

d'une part, on observe de profondes dégénérescences cardiaques sans

pouls lent permanent, et que celui-ci apparaît dans les compressions ou
maladies bulbaires, en l'absence de toute lésion du myocarde. Mais il me
semble que la faiblesse impulsive du cœur, dans les cas d'artério-sclérose

de cet organe, n'est pas un facteur à dédaigner, et qu'elle doit agir comme
cause provocatrice de l'anémie bulbaire quand celle-ci est depuis long-

temps préparée déjà par l'état alhéromateux des vaisseaux de la moelle

allongée. Ce qui démontre que le cœur donne aussi sa note et joue un
certain rôle, c'est la terminaison possible de la maladie de Stokes-Adams

au milieu d'accidents imputables à l'impuissance du myocarde et à l'asys-

tolie.

Celle question appartient donc, comme je l'ai démontré, à l'histoire cli-

nique de l'arlério-sclérose du cœur dont la symptomatologie peut et doit

' IIalberton {loc. cit.). — Glrlt {Dublin Hospital reports, 18.Î5). — Hltchinsox {London
Hosp. reports, 1866). — Rosenthal (Zeitsck. f. pract. Heilkunde, 1&66).

' RoFFART (Dauphiné médical, 1888).

' Stackler {Revue de médecine, 1882). — Laxxois {Thèse de Figlet, Lyon; 1882).

' CeUe compression des nerfs pneumoKastriques peut produire deux symptômes tout à
faitopposès : la tachycardie ou la bradycardie; la tachycardie quand le nerf est profondé-
ment dégénéré, ce qui assimile la compression à une section du nerf, la bradycardie quand
les nerls vagues sont seulement irrités. — Déjerixe a signalé un cas de vago-névrite avec
tachycardie {Arch. de phi/s., 1887) et j'en ai moi-même observé quelques cas {Rev. de clin,

et thérap., 1891). — Enfin, Ciffer (/îeu. de méd., 1890) a vu que la névrite pneumogas-
trique peut devenir ascendante et se propager jusqu'au bulbe. C'est peut-être, par cette

propagation bulbaire, que les affections ou compressions des nerfs vagues peuvent donner
lieu au syndrome du pouls lent avec attaques syncopales et épileptiformes.
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être souvent additionnée d'accidents multiples et divers résultant de

l'artério-sclérose des autres organes. En voici la preuve :

J"ai dit que l'asystolie des cardiopathies artérielles est féconde en acci-

dents cérébraux, parce que les artères encéphaliques sont souvent en

même temps atteintes, en accidents urémiques par suite de la coexis-

tence de la néphrite artérielle ou interstitielle. Eh bien, dans le pouls

lent permanent avec attaques épileptiformes, celles-ci n'ont pas toujours

la même origine, elles doivent être parfois distraites de la sympto-

matologie bulbaire, elles peuvent n'être-que des convulsions urémiques.

Il en est de même des crises dyspnéiques qui cèdent alors au régime

lacté exclusif.

Traitement. — Puisque la maladie de Stokes-Adams n'est autre chose

qu'une artério-sclérose du cœur associée à celle du bulbe, puisqu'elle

peut présenter dans son cours des complications urémiques, il en résulte

que l'on doit remplir trois indications principales, comme je l'ai

démontré naguère '
:

1° Soutenir, tonifier le cœur, et combattre la sclérose des coronaires ;

2° Combattre l'ischémie bulbaire;

3° Combattre les accidents urémiques.

1° Parmi les toniques du cœur, faudra-l-il choisir la digitale ? Non, ce

serait un non-sens thérapeutique. Il est vrai qu'en réalité, la digitale

ne ralentit que le pouls des asysloliques. On doit cependant s'en

abstenir, tout d'abord parce que chez tous les malades en question le

pouls est déjà très ralenti et qu'il y a imminence morbide de dégénéres-

cence du myocarde. Or, la clinique nous enseigne que la digitale est

souvent nuisible dans la stéatose du cœur. Quant à la spartéine, au

convallaria maialis, au strophantus, s'ils sont moins nuisibles, je ne puis

leur accorder une grande efficacité, au moins dans cette maladie.

Je conseille d'agir par la caféine et de préférence encore par l'in-

fusion de café. Celle-ci en effet renferme deux principes qu'il importe

de bien séparer : la caféine et la caféone. La première est un excitant

musculaire^ comme je l'ai démontré depuis de longues années ; la seconde

est une essence dont les propriétés excitantes agissent sur le cerveau et

le système nerveux. L'infusion de café remplit donc les deux indications

les plus importantes : tonifier le myocarde, exciter le cerveau. Quant à

' H. HucHABD. Traitement de la maladie de Stokes-Adams {Soc. de thérap., 1889). Maladie
de Stokes-Adams (Leçon clinique. Bull, médical, 1890).
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la caféine, je la prescris à la dose de 60 à 80 centigrammes, par jour,

d'après cette formule :

Caféine ) .. ,

„ . , ,
' iia t grammes.

Benzoate de soude
)

°

Pour vingt cuctiets; 3 ou 4 par jour.

Enfin, il sera quelquefois utile de pratiquer des injections d'éther et

de caféine.

2° La seconde indication à remplir consiste à modifier l'état du bulbe

en combattant l'ischémie.

Inutile de dire qu'il faut s'abstenir de tout médicament vaso-constric-

teur (bromure de potassium, belladone, ergot de seigle).

On doit recourir de préférence :
1° au nilrile d'amylc qui produit une

congestion cérébrale très rapide et très efficace ;
2° à la trinitrine, en

solution alcoolique au centième administrée à l'intérieur à la dose de 6 à

\0 et même 20 gouttes par jour, ou en injections sous-cutanées, suivant

cette formule :

Eau distillée 10 grammes.

Solution alcoolique de trinitrine au 1/100 ... 40 gouttes.

Injecter deux à trois demi-seringues de Pravaz par jour.

Les opiacés et la morphine en injections sous-cutanées peuvent parfois

produire de bons résultats en déterminant, comme je l'ai démontré, ua
état d'hypérémie cérébrale.

Enfin, il ne faut jamais oublier que ces malades sont des artério-

scléreux ou athôromateux, et qu'à ce titre la médication iodurée doit être

suivie pendant longtemps,

3" Contre les accidents uréraiques' (dyspnée, respiration de Cheyne-

Stokes, crises convulsives, etc.), il faut instituer le traitement de l'urémie,

et pour les prévenir, il y a lieu de prescrire de bonne heure le régime

lacté.

VI. — Forme cardio-pudionaire

a). Je vous ai déjà parlé de cette dyspnée intense, le plus souvent

paroxystique, survenant parfois tous les soirs avec une intensité variable,

distincte de la dyspnée urémique de Cheyne-Stokes, quoiqu'elle présente

quelques-uns de ses caractères. C'est une des variétés de l'asthme car-

diaque avec sensation de poids et de compression thoracique, de pesan-
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leur t'pigastrique, d'angoisse respiratoire, et avec l'absence de toute trace

•d'albumine dans les urines. On a rattaché quelques-uns de ces phéno-

mènes au brightisme sans albuminurie ; mais le plus souvent les malades

ine présentent aucun signe de ce genre pendant plusieurs années.

Voici un exemple :

En 1886, je voyais un malade âgé de soixante-douze ans chez lequel

rapidement s'est manifestée une arythmie des plus accusées. Quelques

jours plus tard, j'assistais un soir à une attaque de pseudo -asthme,

qui a dépassé en intensité tout ce que j'ai pu voir : le malade, d'une

pâleur extrême, avait été pris pendant une nuit entière d'un accès d'or-

thopnée extrême au point que la mort a été imminente à tous les ins-

"tants. Le lendemain, tout était rentré dans l'ordre, mais il conservait son

arythmie cardiaque qui n'a pas cessé depuis deux ans. Le pouls, au

milieu de toutes ces irrégularités, était fort, vibrant, serré et concentré
;

la percussion de l'aorte faisait constater l'existence d'une légère ectasie

de ce vaisseau, et l'auscultation du cœur ne permettait d'entendre aucun

souffle. Depuis cette époque, c'est-à-dire depuis deux ans, le malade n'a

plus eu d'accès de dyspnée, mais il conserve toujours de l'anhéiation

sous l'influence de la marche, d'un effort quelconque, d'un simple mou-

vement constitué par l'action de se lever ou de se coucher, et quatre

mois après son attaque dyspnéique, il a été atteint d'une hémiplégie

droite avec apliasie. Je n'ai jamais constaté ni la présence de la plus faible

trace d'albumine dans ses urines, ni l'existence du moindre signe de

brightisme. Sous l'influence de la médication iodurée prescrite de bonne

heure, les accidents cardiaques et dyspnéiques se sont beaucoup amendés.

Ce malade vivait encore en août 1889, il conservait son hémiplégie droite

avec aphasie, son arythmie cardiaque augmentant brusquement par accès,

et sa dyspnée d'effort avec fréquentes attaques d'oppression ; mais jamais,

durant cette période déjà longue de près de trois ans, je n'ai constaté le

plus petit nuage albumineux dans les urines, jamais je n'ai observé chez

lui le moindre signe de néphrite interstitielle ou parenchyraateuse.

Cette dyspnée est loin d'affecter une allure aussi franchement paroxys-

tique, elle se manifeste seulement à l'occasion de la marche, d'une

«motion, d'un effort, comme je vous l'ai dit maintes fois. Son importance

est capitale, parce qu'elle est le plus souvent caractéristique de l'artério-

sclérose du cœur. Elle peut devenir subintrante par suite des progrès de

l'affection ; elle s'accompagne alors de tous les signes de l'affaiblissement

<lu cœur et aboutit au weakened heart de Stokes. Mais, lorsqu'elle cons-

titue pour ainsi dire un phénomène prédominant chez un mitral qui
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présente en même temps les signes de l'hypertension artérielle, avec

légère ectasie aortique, retentissement diastolique de l'aorte et troubles

vaso-moteurs, le diagnostic de cardiopathie artérielle s'impose.

b). Je vous ai déjà parlé des crises à'œdème airju du poumon survenant

dans le cours de la cardio-sclérose. Mais, il ne faut pas confondre cette

dernière complication avec la congestion pulmonaire ; car, ces deux

affections sont loin de se ressembler au point de vue clinique.

La première ne présente pas la même localisation à la partie supé-

rieure de l'un des poumons, ses râles sont plus secs, plus fins, plus

franchement inspiratoires, enfin il n'y a pas d'expectoration sanguino-

lente ou encore d'expectoration se présentant sous l'aspect d'une solu-

tion de gomme. Mais ce serait une faute grave de nier l'existence de

l'œdème du poumon auquel naguère Gendrin attachait une grande impor-

tance et qu'il regardait comme le phénomène le plus précoce de la rupture

de compensation dans les cardiopathies valvulaires. Or, cette rupture de

compensation est le plus souvent le fait de la débilitalion ou de l'insuffi-

sance du myocarde qui menace sans cesse les cardiopathies artérielles. 11

n'est donc pas étonnant que, de bonne heure, alors que l'attention n'est pas

encore appelée vers le cœur, le poumon devienne le siège d'un œdème
pulmonaire pour ainsi dire chronique qui, par sa fixité et son étendue,

puisse dérouter le diagnostic.

Je voyais, en 1888, un malade âgé de soixante-trois ans et qui m'était

adressé pour une affection bizarre de l'appareil pulmonaire. Cet homme
souffrait, depuis dix-huit mois, d'une oppression presque continuelle qui

s'exaspérait souvent par la marche et par le moindre effort; de plus, il

avait été sujet à des bronchites avec expectoration séro-muqueuse abon-

dante, et il y a trois mois, il avait eu sans cause connue une attaque de

congestion pulmonaire. Les urines n'avaient jamais renfermé la moindre

trace d'albumine, le cœur n'avait jamais présenté de bruit de souffle;

bref, tous les symptômes paraissaient cantonnés dans l'appareil pulmo-

naire où l'on constatait, depuis plus de six mois, l'existence de raies très

nombreux, crépitants, fins, secs, presque superficiels, exclusivement

inspiratoires et se manifestant dans une étendue considérable, aux deux

tiers inférieurs des régions axillaires et postérieures des deux poumons.

La sonorité était presque normale, et ces ronchus n'étaient certainement

pas symptomatiques d'une pleurésie sèche dont on ne trouvait pas les

signes. Hé bien, ce faux pulmonaire n'était qu'un cardiopathe artériel,

comme vous allez voir :

Depuis longtemps déjà, il éprouvait, sous l'influence de la marche,
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« une gêne douloureuse » au-devant du slcrnum, gêne telle qu'il était

obligé de s'arrêter ;
parfois elle s'accompagnait d'une sensation de com-

pression et de poids énorme à la poitrine ; ce malade avait de temps

en temps des vertiges et des accès de pâleur faciale qui avaient frappé

son entourage. Le pouls était plein, fort, vibrant, la région cervicale

soulevée par des battements artériels anormaux, et toutes les artères

dures et sinueuses. Au cœur, aucun souffle, mais second bruit aortique

retentissant, presque métallique avec un premier bruit sec et parche-

miné. L'organe est manifestement hypertrophié, sa pointe venant frap-

per entre les 5° et 6° espaces intercostaux, avec des battements parfois

inégaux, intermittents et quelques faux pas. De temps en temps, le soir,

léger œdème périmalléolaire.

Mais, fait important, lorsque je fais marcher ce malade un peu rapide-

ment et que je l'ausculte immédiatement après, je constate l'existence

d'un bruit de galop qui n'existait pas au repos, et que j'avais seulement

pressenti par la palpation précordiale. 11 ne m'en fallait pas davantage

pour formuler le diagnostic de sclérose cardio-rénale, même en l'absence

d'albuminurie, et au lieu de tourmenter le malade par la prescription de

tisanes, de potions calmantes et de révulsifs, j'ordonnai tout simplement

le régime lacté exclusif et ensuite l'iodure de potassium à la dose d'un

gramme par jour. Sous l'influence de cette médication la dyspnée et

l'œdème des membres inférieurs disparurent assez rapidement, et ce

cardio-rénal traité par erreur d'abord comme un pulmonaire fut promp-

tement amélioré, parce que j'avais su dépister une affection cardiaque.

C'est ainsi que vous voyez venir à vous des malades atteints de

« bronchites répétées et rebelles », et souvent vous n'avez affaire qu'à la

forme pseudo-asthmatique ou bronchique de l'artério-sclérose. En voici

encore un exemple :

Il y a quelques mois, un homme de quarante ans habitant la province

se rendait sur l'ordonnance de son médecin aux eaux du Mont-Dore, avec

le diagnostic « d'asthme catarrhal et de congestion pulmonaire ». Or,

depuis plus de six mois, ce malade s'était aperçu — lui, chasseur intrépide,

— qu'il ne pouvait marcher sans être essoufflé, et que, lorsqu'il pressait le

pas, il était obligé de s'arrêter, vaincu par l'anxiété respiratoire ;
puis,

depuis deux mois, l'oppression survenait spontanément, tous les soirs ou

toutes les nuits au point d'empêcher tout sommeil.

11 faut se défier de cette dyspnée d'effort et de ces accès d'asthme de

la quarantaine et en chercher la cause dans l'état du cœur.

Je trouvai d'abord des râles de congestion pulmonaire passive, à

la base des deux poumons. Le cœur hypertrophié ne présentait aucun



ARTÉRIO-SCLÉROSE DU CŒUR 329

bruit de souffle, mais le second bruit était manifestement retentissant

à droite du sternum, et la main appliquée sur la paroi précordiale

éprouvait la sensation de rebondissement qui se changea bientôt sous

l'oreille en un véritable bruit de galop, après une marche de quelques

instants. Enfin, les artères étaient dures et sinueuses, le pouls radial

était plus faible à gauche qu'à droite.

Dès lors, le diagnostic était évident : il s'agissait d'une artério-sclé-

rose cardio-rénale avec pseudo-asthme et congestion pulmonaire symp-

tomatiques. Du reste, les urines, abondantes, limpides et peu denses,

renfermaient quelques traces d'albumine. Je prescrivis seulement le

régime lacté exclusif; et dès le premier jour, à son grand étonnement,

le malade n'eut plus d'accès d'oppression. Depuis six mois, le pseudo-

aslhme a complètement disparu, et je n'ai pas besoin d'ajouter que

j'avais absolument défendu le Mont-Dore, qui par son altitude, plus que

par la composition de ses eaux, peut singulièrement précipiter les acci-

dents. Lorsqu'à cetie altitude élevée se joint l'action excitante des eaux

sulfureuses comme à Cauterets, aux Eaux-Bonnes, à Uriage, etc., vous

pouvez comprendre à l'avance pourquoi ces eaux, si efficaces dans le

traitement des maladies chroniques de l'appareil respiratoire, sont cou-

pables de bien des méfaits lorsqu'on les ordonne sans mesure. Que de

malades, partis emphysémateux ou faux asthmatiques, qui reviennent

cardiaques et asystoliques !

c). Je viens de vous parler de la dyspnée toxique, de l'œdème pulmo-

naire aigu et subaigu, des congestions pulmonaires passives, des bron-

chites des artério-scléreux. Vous savez aussi que, dans le cours de la

cardio-sclérose, on peut voir survenir des congestions pulmonaires

actives, avec ou sans fièvre, et siégeant parfois au voisinage de l'un des

sommets. — A la dernière période de la maladie, vous observerez encore

des infarctus pulmonaires et des congestions pulmonaires d'origine

tirémique lorsque les reins sont atteints à leur tour. — Rappelez-vous

encore que la dilatation des bronches, la gangrène des extrémités bron-

chiques, les épanchements pleuraux à droite et les pleurésies hémor-

rhagiques ne sont pas rares chez les artério-scléreux.

t

Il existe, dans les cardiopathies artérielles, une forme pulmonaire, à

laquelle je donne le nom à'Iuhnobronchite (mot employé autrefois par

Woillez pour indiquer l'association de la congestion pulmonaire à la bron-

chite). Il s'agit de malades de quarante à cinquante ans atteints d'une

sorte de susceptibilité catarrhale des bronches caractérisée par des bron-

chites à répétition. Celles-ci sont toujours accompagnées d'une congestion
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chronique et permanente des deux poumons, siégeant le plus souvent aux

bases, et persistant encore pendant des mois et même des années après

la guérison des poussées bronchitiques. Plus tard, si vous n'y prenez

garde, les bronchites répétées avec congestion pulmonaire pourront abou-

tir à la formation de foyers de pneumonie interstitielle et chronique, et

il vous sera possible de constater à leur niveau l'existence d'une légère

submalité avec respiration soufflante, ou même souffle bronchique. A un
examen superGciel, vous avez cru qu'il s'agissait d'une simple maladie

de l'appareil broncho-pulmonaire. lié bien, cherchez, et vous trouverez le

plus souvent les signes d'une sclérose cardiaque associée à la sclérose

pulmonaire.

Pour Boy-Teissier, la localisation et la persistance de râles sous-crépi-

tants aux deux bases pulmonaires sont des signes de grande valeur.

Toutes les fois que cet auteur a rencontré après plusieurs examens

des râles sous-crépitanls des deux côtés et ne remontant pas au-dessus

du tiers inférieur du poumon, il a pu constater une altération de l'appa-

reil cardio-vasculaire souvent peu apparente, mais réelle'.

d). h'emphijshne pulmonaire^ fréquent chez ces malades, procède d'une

lésion semblable à celle qui est consécutive pour le cœur à la sclérose

des coronaires, ce qui m'a fait dire que l'emphysème, au point de vue

anatomique, doit être au poumon ce que l'angine de poitrine est au

cœur. C'est môme ce qui explique pourquoi ces emphysémateux, qu'il

ne faut pas confondre avec d'autres, comme je vais le démontrer,

peuvent mourir subitement. A ce sujet, je me rappelle avoir lu autrefois

l'histoire d'une mort subite après un accès « d'asthme essentiel ». Or,

tout porte à croire qu'il s'agissait d'un faux asthme, symptomatique

d'une artério-sclérose. Celui-ci peut occasionner la mort subite ; celui-là,

jamais.

Lorsqu'on se trouve en présence d'un emphysème pulmonaire, la cli-

nique enseigne que l'on doit envisager deux phases successives de la

maladie, une phase pulmonaire et une phase cardiaque ; elle enseigne

encore que la seconde est toujours consécutive à la première. C'est ainsi

que l'emphysémateux devenu cardiaque ne l'est qu'à la faveur du reten-

tissement de la lésion pulmonaire sur le cœur, retentissement qui

s'accuse d'abord par une augmentation de la tension vasculaire dans la

petite circulation, ensuite par une dilatation des cavités droites du cœur,

' Iîov-Tf.issier. — Poumon cardiaque, loc. cil. [Congrès de Marseille pour Vavancement
des sciences, 1891.)
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laquelle aboutit souvent à l'asystolie. Ici, l'hydraulique joue un grand

rôle dans la production des accidents cardiaques, l'augmenlation de la

tension veineuse dans le système pulmonaire est le mécanisme toujours

invoqué pour expliquer la dilatation consécutive des cavités droites du

cœur, et on laisse trop souvent de côté un élément bien plus important,

celui de Tartério-sclérose qui ajoute une cause de plus pour la distension

des deux cavités ventriculaires. 11 en résulte que parfois les deux périodes

de l'emphysème pulmonaire peuvent être renversées dans leur ordre

d'apparition, et qu'ainsi on observe d'abord une phase cardiaque, ensuite

une phase pulmonaire.

Voici deux emphysémateux :

L'un est un phtisique au deuxième ou troisième degré, ou encore c'est

un malade sujet à des catarrhes bronchiques répétés depuis plusieurs

années. Dans le premier cas, la surface pulmonaire a pu diminuer de

moitié ; dans le second, les secousses continuelles de toux convulsive

ont déterminé un emphysème plus ou moins étendu, le plus souvent

d'origine expiratoire. Chez ces deux malades, l'emphysème peut être

très accusé, et cependant on ne constate pas toujours un retentissement

de l'aQection respiratoire sur le cœur. Celui-ci au contraire, chez le

phtisique, est petit, atrophié, revenu sur lui-même, sans trace appa-

rente d'altération du myocarde ; et, dans tous les cas, le retentissement

cardiaque est limité aux cavités droites, il est caractérisé par leur

simple distension, sans lésion ou avec une lésion peu marquée de leurs

parois.

L'autre emphysémateux est un héréditaire, un asthmatique, qui peut

n'avoir de l'asthme que l'emphysème pulmonaire ; le plus souvent c'est

un artério-scléreux. Dans ce cas, l'emphysème est lobaire, généralisé à

tout un lobe au lieu d'être limité à un nombre plus ou moins considé-

rable de lobules, il est primitif au lieu d'être secondaire, constitutionnel

au lieu d'être mécanique, caractérisé par des déchirures et de vastes

destructions alvéolaires coïncidant souvent avec des distensions lobu-

laires peu étendues, tandis que dans l'emphysème purement mécanique,

les lobules pulmonaires peuvent acquérir une distension beaucoup plus

grande en l'absence de toute rupture pariétale.

Pourquoi ces différences?

C'est parce que, ici, dans le premier cas, dans l'emphysème méca-

nique, la distension alvéolaire est toute la lésion, qu'elle est primitive,

qu'elle se produit sur un tissu sain, et que les déchirures alvéolaires

sont consécutives ; c'est parce que là, dans l'emphysème constitutionnel,

la distension alvéolaire est secondaire à la lésion des parois, que celle-
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ci soit constituée par une dégénérescence graisseuse d'après Rayney et

Williams, par une dégénérescence fibreuse d'après Jenner, ou qu'elle

dépende plutôt (ce que je crois) d'une sorte de sclérose dystrophique,

d'un trouble ou plutôt d'une insufGsance de nutrition par endartérile des

vaisseaux pulmonaires et bronchiques. Ce qui le prouve, c'est que les

emphysémateux, constitutionnels sont le plus souvent atteints d'artério-

sclérose et d'athérome artériel, comme je l'ai déjà dit dans une des pré-

cédentes leçons, en rappelant l'opinion de Waters, de Guéneau de Mussy,

et les recherches de Boy-Tessier et les miennes.

Dans ses leçons sur « les trois pneumopathies cardiaques », le regretté

Fabre (de Marseille) s'exprime ainsi '
:

» L'endocardite, qui produit les maladies du cœur, peut n'être qu'un

épisode de l'endartcrite, et cette endartérite peut siéger sur les vais-

seaux du poumon. Cette altération primitive des vaisseaux pulmonaires

peut être favorisée et aggravée par la stase sanguine que, d'une manière

mécanique ou dynamique, l'affection cardiaque provoque dans le pou-

mon, et alors se produit une altération vasculaire, qui est une localisa-

tion de l'enJartérile, aggravée par l'accumulation du sang dans les vais-

seaux malades. »

D'après celte opinion, l'endartérite peut être primitive ou consécutive

sur le poumon. 11 faut aller plus loin encore, et dire que l'artério-sclé-

rose peut se locahser primitivement sur cet organe, comme elle peut

se locahser primitivement sur le cœur chez les cardio-pulmonaires. Le

même fait ne se présente-t-il pas pour la néphrite interstitielle, ou le

foie cardiaque ? Ce qui prouve que la théorie trop exclusivement méca-

nique de Traube relativement au retentissement ventriculaire chez les

néphritiques est le plus souvent inexacte, c'est que souvent les phéno-

mènes cardiaques ouvrent la scène et que la maladie rénale vient la

seconde en date ; c'est qu'avec un rein à peine altéré on trouve parfois

un myocarde atteint de lésions considérables. Le même fait s'observe

pour le foie cardiaque, et la sclérose hépatique peut précéder, dominer

même en intensité et en importance la sclérose du cœur.

11 en est de même du poumon, et à l'exemple des cardio-rénaux et

des cardio-hépatiques, les cardio-pulmonaires sont cardiaques ou pulmo-

naires, non pas seulement en raison de troubles dynamiques dans la cir-

culation du poumon, non pas en raison d'une influence réciproque d'un

viscère sur l'autre, mais surtout à la faveur du développement de l'artério.

sclérose qui, suivant sa prédominance au cœur ou au poumon, donne

lieu à des formes cliniques différentes. Lorsque la lésion sclérose pré-

' Fabre (de Marseille) {Gaz. des hop., 1881).
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domine au myocarde, il s'agit d'une artério-sclérose du cœur; quand

elle affecte surtout le poumon, il s'agit d'une artério-sclérose pulmo-
naire.

Pour les deux sortes d'emphysème, la différence se poursuit sur le

terrain clinique. Dans l'emphysème purement mécanique, le danger est

constitué par l'exagération de la tension dans la petite circulation, laquelle

se traduit par un retentissement diastolique au loyer de l'oriflce pulmo-

naire, c'est-à-dire à gauche du sternum. Dans l'emphysème constitii-

tioimel, il est caractérisé par l'exagération de la tension dans la grande

circulation, laquelle se manifeste par le retentissement diastolique au

foyer de l'orifice aorlique, c'est-à-dire à droite du sternum.

Il en résulte qu'il existe deux sortes de pseudo-asthme cardiaque :

L'un que l'on rencontre chez les cardiaques valvulaires (pseudo-

asthme cardiaque), dû à l'augmentation de la tension pulmonaire, avec

accentuation du bruit diastolique à gauche du sternum, constitué par un
état de dyspnée subintrante, souvent continue, entrecoupée par des accès

paroxystiques qui n'atteignent jamais l'intensité de la seconde espèce :

c'est celui des cardiaques, ou plutôt des dyspnciques rouges, avec con-

gestion pulmonaire passive, à la face cyanosée, aux membres infiltrés,

aux congestions passives
;

L'autre, que l'on rencontre chez les cardiopathes artériels (pseudo-

asthme aortique), dû à l'exagération de la tension artérielle, augmentée

encore par l'état spasmodique et intermittent des artères viscérales ou
périphériques, est caractérisé par une exagération du deuxième bruit

aortique. C'est celui des cardio-artériels ou plutôt des dyspnéiques )?'/«nc,'?,

à la face pâle et anémiée, au pouls fort et vibrant avec emphysème pul-

monaire. La dyspnée, chez ces derniers, est paroxystique, assez souvent

nocturne ; elle s'accompagne d'une sensation de barre ou de poids épi-

gastrique, parfois de sensations angineuse's rétro-sternales ; le plus ordi-

nairement d'origine toxique, elle est caractérisée par des périodes plus

complètes d'accalmie pendant lesquelles on la voit se manifester seule-

ment sous l'influence de l'effort. Souvent, dans cette seconde espèce de

dyspnée, les symptômes pulmonaires sont tellement prépondérants, qu'ils

font méconnaître non seulement la gravité, mais même l'existence d'une

affection cardiaque :

Voici, à ce sujet, une observation intéressante à consulter :

C'est l'histoire d'un homme jeune encore, puisqu'il n'avait que

quarante-deux ans, chez lequel, sans cause connue, l'artério-sclérose

s'est localisée dans les artères du cœur (coronarite primitive). Cet

homme a pu être considéré comme un emphysémateux vulgaire, et un
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examen superficiel pouvait faire supposer qu'il s'agissait d'un de ces

bronchitiques emphysémateux qui vont de services en services dans les

divers hôpitaux et que l'on renvoie souvent, parce qu'on les croit atteints

d'une atTeclion insignifiante. II est juste de dire cependant que l'examen

du cœur est le plus souvent muet, et pour tous ceux qui font dépendre,

bien à tort, leur diagnostic et leur pronostic de la présence ou de

l'absence d'un bruit de souffle, ces malades paraissent indemnes de

toute affection de l'appareil circulatoire.

Observation III. — Diagnostic : cardiopathie artérielle ; dilatation du cœur et emphy-
sème pulmonaire ; accès sléuocardiques, syncope, accès de dyspnée '.

Examen anatomique. — Coronarite primitive intense et aortite légère : rétrécisse-

ments et oblitérations multiples des deux coronaires. Amincissement de la paroi

du ventricule gauche sur une étendue de 6 à 8 centimètres carrés occupant la

moitié intérieure de la paroi antérieure dans le voisinage de la cloison. Atrophie du
pilier postérieur de la mitrale. Elargissen\ent des orifices auriculo-ventriculaires.

Dilatation considérable des cavités cardiaques et principalement du ventricule

gauche.

M..., âgé de quarante-deux ans, exerçant la profession de cordonnier,

entre le 2o septembre 1887 (salle Bazin, n" 1o), à l'hôpital Bichat.

De bonne santé habituelle, le malade n'a jamais eu ni rhumatisme articu-

laire, ni aucune autre alTection à retentissement ou à localisation cardiaque

(fièvres, rhumatisme, saturnisme, goutte, syphiMs, etc.). Il tousse depuis quel-

ques années et il éprouve une oppression qui, d'abord intermittente et ne

' IIuciiAno ET Weiieii. Coronarite primitive avec atrophies partielles du cœur (Contribution

à l'étude de l'arterio-sclérose du cœur). {Soc. méd. des liùp., 10 février 1888.)

Mon collègue, Lermoyez, m'a communiqué pa,r la suite (en 1892), une observation qui

vient absolument à l'appui de mes idées :

Il s'agit d'un malade au sujetduquel, à plusieurs reprises et dans lesdivers servicesd'hù-

pltaux, on avait émis le diat,'nustic suivant : Bronchite chronique chez un emphi/scmaleux,

Lermoyez constate, en plus de l'existence de cet emphysème, une hypertrophie assez

consiilérable du co'ur avec bruits très sourds, arythmiques et inégaux. En s'appuyant sur

quelcpies autres syniplùmes, il arrive au diagnostic suivant .• Sclérose cardiaque. Un mois
après son entrée à l'hùpilal, le malade est trouvé mort dans son lit. — « A l'autopsie, cœur
énorme, résistant au doigt comme un foie cirrhotique, quoique la mort l'ait surpris en

diastole. La paroi du ventricule gauche a plus de 2 centimètres d'épaisseur, tandis que
celle du ventricule droit a conservé ses dimensions presque normales. A la coupe, foyers

de sclérose, surtout à la pointe du cœur; pas de lésions valvulaires. Le diagnostic de

sclérose cardiaque est donc confirmé. L'aorte est saine, sans athérome, sans aucune lésion

de l'orilice. L'orifice des coronaires est intact, et un gros stylet y pénètre aisément
;

mais à 2 centimètres environ, il éprouve une résistance infranchissable. A ce niveau,

ii existe une plaque athéromateuse circulaire, crétacée, enserrant l'artère comme une virole

et ayant rétréci sa lumière jusqu'à l'oblitérer coniplctcment. Cette lésion siège au point

oii la branche auriculo-ventriculaire se détaehe de la coronaire. >

J'ai observé, pour ma part, déjà huit ou dix cas semblables relatifs à de prétendus

emphysémateu.x ou broncliitiques qui viennent mourir subitement à l'hôpital. Ce sont

des emphysémateux, il est vrai ; mais ce sont surtout des malades atteints d'artério-

sclérose du cœur méconnue. Il est certain que les faits de ce genre se multiplieront encore

et que l'on ne s'exposera plus par la suite aux mêmes erreurs si l'on tient compte de la

symptomatologie que j'assigne à la cardio-sclérose. H. H.
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survenant qu'à la suite d'un effort, est devenue ensuite de plus en plus

fréquente. Depuis quatre mois, à cette oppression progressive sont venues
s'ajouter des douleurs rétro-sternales, vives, subites, sans irradiations,

d'une durée d'une demi-heure à une heure. C'est surtout vers le soir que l'op-

pression atteint son apogée (accès d'étouffements avec sensation de • barre >

épigastrique).

Huit jours avant son entrée à l'hôpital Bichat, il quittait l'hôpital Tenon où
il avait été soigné pour une t bronchite avec emphysème ». Il n'y avait

séjourné qu'une semaine environ, et l'on est autorisé à croire qu'il a eu à ce

moment un de ces accès de congestion pulmonaire si fréquents chez les arté-

rio-scléreux. Quoi qu'il en soit, le malade n'avait jamais constaté jusqu'alors

ni œdème des membres inférieurs, ni aucun S3'mptôme qui pût faire croire à

un trouble circulatoire généralisé.

Examiné à son entrée à Bichat, on le trouve dans l'état suivant :

Le malade est pâle, en proie à une oppression considérable ; l'inspiration

est lente, pénible : l'expiration, au contraire, est brève. A l'auscultation, le

murmure vésiculaire est affaibli, l'inspiration humée, l'expiration non pro-

longée. Des râles sibilants s'entendent dans toute la poitrine avec quelques

râles muqueux aux bases. Nulle part il n'existe de malité ; la percussion

révèle, au contraire, une sonorité exagérée.

Le cœur est légèrement hypertrophié. La pointe bat dans le sixième espace

au-dessous et en dehors du mamelon. Les battements cardiaques sont faibles,

et par intervalles on distingue un bruit de galop. Mais celui-ci est plutôt une
sensation tactile qu'une véritable sensation auditive. On ne constate aucun
bruit de souffle, et à l'auscultation de la base du cœur, il n'est pas possible de

dire lequel des deux bruits aortiques est le plus fort. Le puuls est faible,

régulier (à 92). Pas d'œdème aux membres inférieurs. Les urines sont rares,

mais ne renferment ni albumine, ni sucre. Bien d'appréciable à l'examen
des viscères abdominaux.

En présence de ces symptômes, le diagnostic reste d'abord hésitant. Un
julep expectorant (kermès, teinture de lobélie, etc.) ne donne aucun ré-

sultat.

Après un nouvel examen du malade, et vu la persistance de l'oppression et

de la rareté des urines, je prescris lo centigrammes de feuilles de digitale eu
macération [id septembre) sans obtenir plus de succès. Au contraire, les signes

lie bronchite s'accusent davantage et les crachats prennent une odeur forte,

un peu fétide. On supprime alors (l" octobre) la digitale que l'on remplace
par un julep avec teinture d'eucalyptus, et par une solution de 3 grammes
d'hyposulfite de soude ; les jours suivants, le malade se trouve mieux. L'ha-

leine et les crachats ont perdu leur odeur. Cependant l'oppression persiste

toujours.

A partir du 8 octobre, le malade est soumis à l'iodure de sodium (1 gramme
par jour), et déjà, au bout d'une dizaine de jours, on constate une améliora-

tion sensible. Le malade demande son transfert à Vincennes. Mais le 23 oc-

tobre, au moment de partir, il est pris d'une syncope prolongée. Ce jour-là,

je trouve à l'auscultation du cœur, à la pointe, des bruits sourds et à la base,

au deuxième temps et au niveau du foyer aortique, un bruit sec, claquant.

Le pouls, petit, est à 120 par minute. Lapyrexie est complète.

J'abandonne le diagnostic d'emphysème avec bronchite, et, me basant sur
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les caractères du deuxième bruit, aortique et sur les accidents syncopaux, je

m'arrête an diagnostic (Yarlério-sclérose cardio-imJmonaire.

Le lendemain, le malade est encore très faible et en proie à des lipothy-

mies répétées; on constate un léger pouls veineux jugulaire.

Le 30 octobre, après une rémission passagère des accidents, survient une
poussée aiguë de congestion pulmonaire avec dyspnée intense; de nom-
breux rt'iles muqueux occupent les deux bases. Le cœur, de son côté, parait

se dilater de plus en plus ; ses battements, très faibles, s'entendent mal.

La pointe est située en arrière de la septième côte et un peu en dehors de la

ligne mammaire. Pour la première fois, on voit apparaître un léger œdème
prélibial et périmalléolaire. Tous ces accidents aigus s'atléiment au bout de

quelques jours, et sous l'influence de la médication iodurée qui est con-

tinuée, l'état du malade s'améliore : les urines sont plus abondantes, les

accès d'oppression moins fréquents et moins intenses.

Cependant, celte amélioration ne persiste pas et la dyspnée fait des progrès

continuels. On remarque, à plusieurs reprises, des accès de pâleur caractéris-

tiques etune inégalité des deux pouls radiaux. L'iedèrne des jambes, le pouls

veineux jugulaire s'aci'entuenl. Le foie est plus développé ; il paraît légère-

ment abaissé et douloureux à la pression. Les accès d'étoufîement ne sont

calmés que j)ar des piqûres de morphine.

A partir du 27 novembre, le malade prend pendant trois jours une dose

quotidienne de dix gouttes d'une solution alcoolique de digitaline amorphe,
représentant 1 milligramme de substance active. Mais les urines sont tou-

jours rares (250 à 500 grammes par jour), non albumincuses. On constate un
épanchement pie val à droite.

Même insuccès avec la caféine. L'oppression devient excessive et continue,

et le malade est pris, le 6 décembre, à 9 heures et demie, au moment de

la visite, d'un violent accès de suffocation qui dure deux ou trois minutes au

plus. Les lèvres deviennent subitement violacées, la face cyanosée, les

extrémités se refroidissent, le pouls est insensible, et le malade meurt pres-

que subitement.

Autopsie (pratiquée le 7 décembre, vingt-trois heures après la mort).

Rétraction du thorax apparente à l'extérieur et occupant la région sous-

claviculaire gauche (le thorax n'est pas celui d'un emphysémateux). Exostose

de la tête de la première côte. Faciès et partie supérieure du tronc couverts

de taches cadavériques, teinte cyanotique très prononcée.

Plèvres. — Epanchement pleural adroite (environ 500 grammes). Quelques

adhérences pleurales anciennes au sommet gauche et le long de la gouttière

vertébrale du même coté. Adhérences semblables à la base droite.

Poumons. — Le poumon gauche est fortement refoulé en arrière par le

cœur hypertrophié. Ses bords antérieurs, ainsi que ceux du poumon droit,

sont le siège d'un emphysème assez prononcé. Ou retrouve de l'emphysème

aux deux sommets et une congestion intense des parties déclives et de la base

droite. Deux foyers crétacés entourés de brides cicatricielles siègent dans

chacun des deux sommets. Pas d'apoplexie pulmonaire.

Cœur. — Il est très volumineux ; sa pointe fortement déviée en dehors

répond à la sixième côte. Léger épanchement péricardique. Surcharge grais-
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seuse localisée surtout au cœur droit; une tache laiteuse, d'un blanc nacré,

recouvre la face antérieure du cœur, et la graisse sous-jacente, sur une
étendue de 4 centimètres environ, à la limite des deux ventricules. Le tissu

graisseux est surtout abondant le long du bord droit et des sillons vasculaires

du cœur.

Le poids du cœur, débarrassé de ses caillots, est de 625 grammes. Il mesure
12 centimètres de la pointe au sillon circulaire, 14 centimètres de large au
niveau de l'implantation des oreillettes. Celles-ci ont de 6 à 7 centimètres de
hauteur.

Les oreillettes sont le siège d'une distension énorme, surtout la droite, dont
l'auricule atteint à peu près le volume d'une oreillette du cœur normal. Elles

contiennent une masse de caillots noirs, qui sont facilement expulsés après

la section des veines caves et des veines pulmonaires, elles-mêmes gorgées de
sang.

L'épreuve de l'eau montre que les valvules sigmoïdes sont suffisantes, les

valvules mitrale et tricuspide au contraire sont insuffisantes. La mitrale étalée

mesure M centimètres et demi ; la tricuspide, 14 et demi ; l'aorte, au contraire

à la base des valvules, 7 centimètres.

A 2 centimètres au-dessus de la pointe du cœur, sur la face antérieure du
ventricule gauche et sur une étendue de 6 à 8 centimètres carrés, en remon-
tant obliquement vers la cloison, on constate que la paroi cardiaque se

déprime plus facilement que partout ailleurs et donne la sensation d'un
amincissement. La section du ventricule gauche permet de constater, outre la

dilatation considérable de toute la cavité ventriculaire. un amas blanchâtre,

nacré, de l'endocarde qui la tapisse. De plus, au niveau de la partie amincie
de la paroi antérieure, on trouve, appliqué contre elle, un amas de caillots

noirâtres, légèrement adhérents, dont la face externe pariétale est rosée et

nettement fibrineuse. Cette adhérence est assez prononcée pour qu'il soit

nécessaire de détacher le caillot avec les doigts ; il s'enlève alors en une
seule masse, sans se désunir.

Le caillot, une fois enlevé, il est facile de mesurer l'amincissement de la paroi
ventriculaire. Son épaisseur minima est, à la partie centrale, de 3 millimètres

au plus, et correspond au point qui se laissait le plus facilement déprimer de
l'extérieur. Il existe donc là une atrophie considérable et assez étendue de
la paroi, sans que le processus ait produit' une véritable dilatation anévris-

male visible au dehors. Quoique très dilaté, le ventricule gauche présente une
hypertrophie générale très nette de ses parois (de 12 à 17 millimètres). La
paroi est sclérosée sur toute son étendue, mais principalement, et cela d'une
façon assez uniforme, dans toute sa moitié interne. Çà et là, le parenchyme
musculaire renferme de petites taches violacées et même noirâtres sans aspect
franchement hémorragique, causées probablement par la congestion vei-

neuse. La paroi n'est envahie que sur quelques rares points, et vers la base
du cœur surtout, par le tissu adipeux sous-péricardique.

La paroi du ventricule droit, au contraire, est recouverte par une surcharge
graisseuse considérable qui lui constitue une véritable enveloppe supplémen-
taire. Le tissu musculaire a une épaisseur maxima de 4 à o millimètres en
moyenne. La cavité ventriculaire est moins dilatée que celle du cœur gauche

;

son endocarde ne présente pas l'aspect blanchâtre, nacré, observé sur ce

dernier, mais il a conservé une coloration normale, plutôt un peu jaunâtre
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Valvules et pilierfs. — La valvule mitrale insuffisante est sclérosée sur les

liortis : sa grande valve est très amincie et parsemée de quelques taches

jauiiàlrcs. Les deux piliers très altérés par la sclérose sont résistants et crient

sous le scalpel. Le pilier antérieur est d'un volume normal, taudis que le pilier

postérieur, au contraire, est très atrophié ; son volume est réduit environ de

moitié. Au lieu de la teinte pâle rosée, parsemée de quelques petites taches

jaunâtres du pilier antérieur, il présente une coloration franchement jau-

nâtre, surtout à son extrémité, qui est comme flétrie. Les cordages qui en

partent, pour s'insérer aux bords lii)res de la valvule miti'ale, sont manifeste-

ment alrophiés.

La valvule tricuspidc, également insuffisante, ne présente aucune trace de

dégénérescence; mais les piliers du ventricule droit sont plus petits qu'à

l'état normal, sans être cependant scléreux en apparence.

Aorte. -7— Quelques plaques athéromateuses molles se trouvent en petit

nombre dans le voisinage des valvules sigmoïdes et des coronaires, et sur une
petite étendue de la paroi de la crosse. Mais le calibre de l'aorte n'est

nullement défurmé. On aperçoit de semblables plaques dans l'aorte thora-

cique et abdominale, principalement auprès des orifices des gros vaisseaux

collatéraux. Nulle part, l'athérome n'est excessif.

Coronaires. — 11 n'en est pas de même des artères coronaires. Déjà, avant

toute dissection, il est possible de sentir par la palpation de la l'ace anté-

rieure du cœur, un cordon, dur au loucher et dirigé vers la pointe de l'organe,

•dû à l'athérome de la branche verticale antérieure de la coronaire gauche.

Les orifices aortiques des deux artères coronaires sont normaux et uniques

(pas d'artérioles supplémentaires). Cependant l'orifice de la coronaire anté-

rieure est manifestement plus petit que celui de la droite, sans qu'il soit

rétréci par aucune lésion.

1" La coronaire antérieure se bifurque, dès sa naissance, en deux branches

de volume sensiblement égal : l'une, descendante verticale, occupe le sillon

antérieur du cœur (artère cardiaque gauche antérieure des auteurs) ; l'autre,

horizontale, quitte la première à angle droit et suit le sillon auriculo-ventri-

culaire de droite à gauche (branche auriculo-ventriculaire). L'artère cardiaque

gauche antérieure, après avoir fourni par son bord gauche deux branches

importantes, une supérieure, l'autre inférieure, destinées à la paroi antérieure

du ventricule gauche, se bifurque à son tour, à 5 centimètres de l'aorte, en

deux troncs : l'un est la continuation de l'artère cardiaque antérieure ; l'autre

se dirige vers le cœur droit et fournit deux artères principales, l'une pro-

fonde, à la paroi antérieure du ventricule droit, et l'autre superficielle, se

dirige vers la pointe, parallèlement à l'artère cardiaque antérieure. Toutes

ces artères, à l'exception des deux dernières branches destinées au ventricule

droit, sont couvertes de nombreuses plaques d'alhérome. L'une de ces

plaques, énorme, siège immédiatement au-dessus de la bifurcation de la car-

diaque gauche antérieure et a produit une oblitération presque complète du

«alibre de l'artère. En effet, tandis qu'on arrive à faire franchir ce point à la

pointe d'une épingle, il est tout à fait impossible d'y introduire la tête de cette

épingle.

D'autre part, alors que la branche de bifurcation destinée au ventricule

droit ne présente que des lésions insignifiantes, le processus athéromaleux
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est, au contraire, excessif sur toute l'étendue du prolongement de l'artère

cardiaque antérieure, et peut être suivi jusqu'à la pointe du cœur. Toutes

les artérioles collatérales qui en naissent pour se rendre à la paroi du ventri-

tricule gauche ^surtout à sa portion atrophiée) sont pâles, filiformes et nette-

ment atrophiée?. D'ailleurs, leurs orifices correspondants du tronc de 1 artère

cardiaque antérieure sont perdus au milieu des masses alhéromaleuses ;
on

arrive difficilement à en reconnaître deux, fort rétrécis. L'athérome n existe

pas seulement sur le tronc et les branches terminales de l'artère cardiaque

antérieure, mais aussi sur ses deux branches collatérales ventriculaires. Leurs

orifices sont également rétrécis, et l'une d'elles, l'inférieure, présente dans

son trajet une masse athéromateuse, assez volumineuse, pour qu'il soit impos-

sible, par la simple dissection, de reconnaître en ce point le calibre de l'artère.

L'athérome est aussi prononcé sur la branche horizontale ou auriculo-

ventricidaire de la coronaire antérieure. Cette branche, après avoir fourni

dans le sillon de la base du cœur quelques rameaux à l'oreillette et à la

partie supérieure du ventricule gauche, donne naissance successivement à

deux collatérales obliquement descendantes qui se perdent dans la paroi du

ventricule, après avoir contourné le bord gauche du cœur. Elle présente,

avant la naissance de la première de ces deux branches ventriculaires oblr
ques. une oblitération presque complète due à une plaque athéromateuse

plus volumineuse ; on arrive difficilement à y faire passer la pointe d'une

épingle. Une seconde oblitération beaucoup plus complète siège sur la pre-

mière branche ventriculaire oblique, à 4 centimètres et demi de son origine,

au moment où elle contourne le bord gauche du cœur. Il est impossible de
suivre cette dernière plus loin, en raison de son atrophie ; d'après sa direc-

tion, elle semble se rendre vers le pilier postérieur atrophié du cœur gauche.

La branche auriculo-ventriculaire offre, sur toute son étendue, des lésions

athéromateuses très développées ; l'orifice de la deuxième branche ventricu-

laire oblique est également rétréci.

En résumé, l'artère coronaire antérieure est très athéromateuse, et plusieurs

de ses branches principales sont rétrécies ou oblitérées. Seules, les branches

qu'elle envoie au ventricule droit paraissent indemnes à l'œil nu.

Nous remarquons qu'alors que sur toute la face antérieure du cœur droit il

y a surcharge graisseuse, sur le ventricule gauche, au contraire, les artérioles

athéromateuses rampent directement sous le péricarde. A la partie inférieure

de ce dernier cependant, dans la région qui correspond à l'amincissement de

la paroi, on aperçoit deux ou trois artérioles pâles et atrophiées que l'on perd

par la dissection, au milieu de deux plaques circonscrites et peu étendues de

surcharge graisseuse.

~' La coronaire postérieure, après avoir émis dans le siUon de la base du
cœur qu'elle parcourt, en contournant d'avant en arriére le cœur droit,

quelques rameaux à l'oreillette et à la partie supérieure du ventricule droit,

se bifurque à la hauteur du sillon vertical postérieur, en deux branches : la

plus volumineuse occupe ce sillon jusqu'à la pointe du cœur, et n'est en
somme que la branche terminale de la coronaire postérieure (nous l'appel-

lerons cardiaque postérieure ,
par opposition avec celle du sillon vertical

antérieur) ; l'autre, plus petite, contourne dans le sillon auriculo-ventriculaire

la base du ventricule gauche, et va s'anastomoser sur le bord gauche du
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cœur, uvcc la terminaison de la branche aui-iculo-ventriculaire de. la coro-

naire antérieure. L'alhérome est également très accusé sur toutes ces branches
;

mais la lésion est surtout intense sur la partie horizontale de la coronaire

postérieure, qui est transformée dans presque toute son étendue en un

conduit rigide et bosselé. A 1 centimètre et demi de son origine, son calibre

est tellement rétréci qu'il est difJicile d'en retrouver la trace par la dissection
;

cependant on arrive difficilement à y passer rexlrémité d'une épingle, mais

non l'épingle tout entière. Toutes les artérioles qui naissent de ce tronc sont

petites, pâles et se perdent dans le tissu adipeux si abondant du cœur droit.

Un peu plus loin, au niveau du bord droit du cœur, on retrouve un second

rétrécissement, mais moins étendu quel e premier.

La branche verticale de bifurcation, ou cardiaque poslérieure, suit exac-

tement le sillon vertical postérieur. La plupart des branches collatérales qui

en partent se dirigent dans la paroi postérieure du ventricule gauche. Il en

existe trois principales, échelonnées et dirigées de telle façon qu'elles pe'nè-

trent dans le muscle immédiatement en arrière du pilier postérieur atrophié

du cœur gauche. Malheureusement, il est impossible de les suivre par la simple

dissection, en raison de leur extrême ténuité. Mais un l'ait important est

l'oblitération complète par athérome du tronc de l'artère cardiaque posté-

rieure, directement au-dessus de l'origine de la première de ces trois princi-

pales collatérales. La lésion d'ailleurs se retrouve sur toutes les branches de

la coronaire postérieure, avec une intensité moindre, il est vrai, que sur

celles de la coronaire antérieure.

Bien qu'il soit impossible de préciser les faits, en indiquant exactement les

artérioles qu'il faut incriminer, on peut cependant en conclure que l'atrophie

partielle de la paroi ventriculaire gauche d'une part, et l'atrophie du pilier

postérieur du cœur gauche d'autre part, sont des conséquences, l'une, de

l'alhérome et du rétrécissement de calibre de l'artère cardiaque antérieure,

l'autre, de roblitéiatiun de la cardiaque postérieure de la première branche

ventriculaire oblique, bifurcation de l'auriculo-ventriculaire gauche.

Nous ferons remarquer, en outre, l'inégale intensité de la lésion athéroma-

teuse, sur les coronaires d'une part, sur l'aorte de l'autre. Le fait est frappant,

et l'idée d'une dégénérescence athéromatcuse, localisée aux coronaires, s'im-

pose avec évidence.

Foie et rate. — Le foie a l'aspect du foie muscade. 11 est volumineux, très

hypérémié et ne présente pas trace de périhépatite. La rate est de volume
normal. Rien de particulier.

Reins. — Ils sont volumineux, congestionnés. Leur substance corticale

semble atrophiée. Ils présentent à leur surface deux ou trois petits kystes, et

se laissent facilement décortiquer.

Examen uistologioue. — Coronaires. — Sur des coupes de coronaires colo-

rées au picro-carmin, on constate les lésions caractéristi(|ues de l'athérome.

Piliers du cœur. La sclérose, très apparente, à l'o'il nu, se présente au

microscope sous l'aspect de la sclérose dystrophique. Partout l'endartériolite

oblitérante constitue la lésion dominante, et bien qu'il existe toujours un

certain degré de périartérite, celle-ci n'est jamais très accusée et n'envoie pas

en général de prolongements iiitcrmusculaires dans le voisinage de l'artère.
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On remarque, sur les coupes faites à la base du pilier antérieur, les mêmes
lésions artérielles et musculaires qu'au sommet du pilier. Mais ici le processus

est moins avancé et l'on voit très neltement, à côté de l'endartériolite oblité-

rante, de petits foyers de sclérose de forme irrégulière, disséminés au sein du

tissu musculaire, et indépendants des vaisseaux artériels. Quelques-uns ont la

forme de véritables infarctus à la période de cicatrisation. Ils renferment, la

plupart, de gros noyaux très colorés, débris de fibres musculaires, de nom-
breux noyaux conjonctifs et quelques capillaires qui paraissent dilatés.

\Jendocarde qui enveloppe les piliers est en général peu épaissi, sauf en

certains points, au niveau des angles firmes par la paroi cardiaque.

Sur les coupes faites sur le pilier postérieur gauche atrophié, la lésion

artérielle a atteint son maximum d'intensité ; il y a oblitération complète de

toutes les artérioles visibles dans la préparation, et le tissu musculaire a

j)rcsque entièrement dispai'u dans la moitié interne de la coupe. Il ne reste

plus que quelques débris de libres musculaires dans le voisinage immédiat des

artérioles. A l'œil nu, la coupe de ce pilier laisse voir dans cette même
moitié interne une tache blanchâtre irrégulière, dans laquelle nous avons

reconnu la présence d'une matière graisseuse et de portions calcaires.

A mesure qu'on s'éloigne du sommet du pilier, cette tache diminue et

finit par être remplacée par un tissu semblable à celui des cordages tendineux.

Il est probable qu'en ce point, il s'est produit, sous l'influence de l'endar-

térite oblitérante, propagée des branches principales des coronaires aux plus

fines ramifications, un travail de dégénérescence de nature différente, à

mesure qu'on examine la base, la partie moyenne ou le sommet de pilier,

mais d'origine semblable. La matière graisseuse se retrouve encore à la base

du pilier, sous forme de granulations noirâtres fines, dans le voisinage immé-
diat des artères malades.

Quant aux lésions du myocarde, c'est surtout dans les coupes de la

paroi ventriculaire qu'elles sont le plus apparentes. Là, en effet, le travail

de sclérose est encore à son début, tandis que, dans les piliers, le tissu muscu-

laire est presque entièrement remplacé par le tissu néoformé. On remarque
dans la paroi les mêmes lésions que dans les piliers : endartérite et sclérose

dystrophique. Mais ici, l'endocarde semble jouer un certain rôle dans la pro-

duction de la sclérose. C'est en effet près de l'endocarde que celle-ci atteint

son maximum, alors que les couches externes de la paroi sont au contraire

presque indemnes. A un fort grossissement, on constate que les fibres muscu-
laires voisines des foyers scléreux sont, les unes atrophiées, d'autres plus

rares, en voie de dégénérescence granulo-graisseuse. Les noyaux de la stria-

tion ont l'aspect normal. Mais en quelques points de la préparation, on voit

des fibres musculaires ratatinées et brisées sur plusieurs points.

Nous devons noter encore que, dans les parties sclérosées, on remarque çà

et là, au milieu du tissu fibreux nouveau, un amas de vaisseaux dilatés,

remplis de globules sanguins et rappelant la disposition du tissu caverneux
;

ces lésions s'observent principalement sur le pilier postérieur gauche dans

lequel l'endartériolite oblitérante est arrivée à son maximum d'intensité.

Il nous a été impossible jusqu'ici de constater dans nos préparations l'exis-

tence de la dégénérescence amyloïde.

En résumé, l'endartérite constatée macroscopiquement sur les parois des
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grosses branches des coronaires, s'est propagée chez ce malade jusque

dans les'pUis fines ramifications intraparenchymateuses, et elle a déterminé,

par la gêne apportée à la circulation sanguine, une atrophie de la paroi d'une

part, du pilier postérieur gauche d'autre part. Cette atrophie procède d'un

travail de sclérose ou de myocardite interstitielle secondaire, et ce travail

inflammatoire lui-même parait être la conséquence d'une véritable nécro-

biose de la fibre cardiaque, devenant une sorte de corps étranger et d'épine

inflammatoire au sein du parenchyme.

Reins. — Les artères ne paraissent pas alte'rées, et nulle part il n'existe de

processus scléreux bien apparent.

Foie. — Le foie présente les lésions de la congestion hépatique, sans

hyperplasie conjonctive notable.

Poumons. — Des coupes nous ont permis de constater les lésions caracté-

ristiques de l'emphysème atrophique : déchirures des cloisons, altérations

légères des parois bronchiques. Les ramifications de l'artère pulmonaire

sont normales. Quelques arlérioles bronchiques cependant semblent être

atteintes d'endartérite.

YIl. — Forme CARDio-nÉPATiQUE

Je ne place ici, que pour mémoire, la forme cardio-hépatique dont la

description se trouve contenue en grande partie dans les leçons précé-

dentes. 11 me suffit de rappeler que cette forme cardio-hépatique est

caractérisée cliniquement par les symptômes associés de la cardio-

sclérose et de la cirrhose hépatique.

YIII. — Forme cardio-rénale

Celte forme sera décrite dans une des prochaines leçons sur la

rjouUe rénale et Xartériosclérose des goutteux. Du reste, elle a été

également étudiée dans les leçons précédentes, au sujet de ]"étude

clinique de la cardio-sclérose.
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ARTÉRIO-SCLÉROSE DU CŒUR (suite)

II. Clinique {Diagnostic).

Diagnostic des oabdiopathies artérielles. —• Association fréquente, chez les mêmes-

sujets, des différentes formes cliniques. Absence de souffle dans les cardiopathies

artérielles. Souvent aussi, même dès le début, quand la sclérose envahit l'appa-

reil valvulaire, signes de rétrécissement et d'insuffisance aortiques, etc. Souffle

mitral ne signifie pas toujours insuffisance mitrale.

Parallèle clinique entre les cardiopathies valviilaires et les cardiopathies arté-

rielles. Quatre périodes dans les cardiopathies valvulaires : eusystologie, hyper-

syslolie, hyposystolie, asystolie.

Dans les cardiopathies valvulaires. souffle systolique à la pointe avec pouls petit

irrégulier, inégal et intermittent; face ordinairement rouge et vultueuse [faciès

propria de Corvisarli. Dans les cardiopathies vasculaires, souîûe systolique à la

pointe avec pouls fort, vibrant, régulier ou irrégulier, face pâle et anémiée.

.\vec un souffle mitral, le malade est et reste aortique. — Insuffisance milrale

fonctionnelle par dilatation des cavités cardiaques et des orifices. — Imminence
continuelle de cardiectasie aiguë dans les cardiopathies artérielles ; ses caractères-

cliniques comparés à ceux des cardiopathies valvulaires.

Résumé des signes de l'artério-sclérose- généralisée, celle-ci comprenant deux
périodes : l'une artérielle et primitive avec lésions scléreuses limitées au système

vasculaire ; l'autre, viscérale et secondaire, avec lésions scléreuses des organes.

Symptômes attribués à la néphrite interstitielle et dus à l'artério-sclérose géné-

ralisée : gangrènes, hémorrhagies, syncopes et algidités locales, pliénomène du

doigt mort, accès de pâleur de la face et des téguments, etc. Spasme artériel.

Affection valvulaire rhumatismale devenant artérielle par la suite.

Trois causes d'hypertension artérielle dans la cardio-sclérose. Rôle des réflexes

vasculaires. Crises asystoliques des cardiopathies valvulaires et des,cardiopathies

artérielles. Cause de la gravité des pneumonies des vieillards et des artério-sclé-

reux : la maladie est au poumon, le danger au cœur. .Mort subite dans la pleu-

résie, par dégénérescence antérieure du myocarde. Les trois asystolies des car-

diopathies artérielles : asystolie méiopragique ; asystolie cardiectasique, asystohe

urémique. Aortite, souvent concomitante dans les cardiopathies artérielles.

La mort dans les cardiopathies artérielles : mort lente par asystolie et cachexie

artérielle (caractères distinctifs de cette cachexie avec la cachexie cardiaque) ;

mort rapide par rupture d'anévrisme des coronaires (très rare), du cœur, par



344 QUATORZIÈME LEÇON

hc-morrhagie et ramollissement du cerveau, par urémie; mort sitbilc par syncope

et angine de poitrine. — Durée des cardiopathies artérielles.

Les cardiopathies valvulaires commencent par la valvule pour Unir au myo-

carde : les cardiopathies vasculaires commencent par les vaisseaux et le myocarde

pour finir à la valvule; les premières commencent par le cœur central pour finir

par le cœur périphérique, et les secondes par les vaisseaux pour finir au cœur.

Résumé des symptômes exlra-cardiaqucs et cardiaques avec les six lois cliniques.

Diagnostic de la cardio-sclérose avec les diverses myocardites, les arythmies, etc.

Diagnostic des complications (anévrysmes du cœur, ruptures cardiaques), etc.

J'ai décrit dans les leçons précédentes les principaux types des car-

diopathies artérielles. Il ne faut cependant pas croire que cette des-

cription, pour ainsi dire schématique, se réalise toujours d'une façon

aussi exclusive en clinique. Ces types sont très souvent associés, et tel

artério-cardiopathe présentant au début la forme douloureuse ou arythmi-

que, pourra par la suite prendre les formes tachycardique, pulmonaire ou

asystolique. Tel autre encore aura d'emblée, et pendant tout le cours de

sa maladie, des irrégularités cardiaques, des accès de dyspnée et des

douleurs angineuses.

a). Il est entendu que la cardio-sclérose peut ne se manifester long-

temps par aucun souffle cardiaque; mais si elle envahit l'appareil val-

vulaire, on constate les signes d'un rétrécissement et d'une insuf-

fisance aortique, voire même ceux d'un rétrécissement' et plus souvent

d'une insuffisance mitrale. Dans ce dernier cas, le mot « insuffisance »

n'est pas absolura'ent exact, et pris à la lettre, il peut contenir une erreur

de diagnostic. En effet, vous voyez fréquemment des malades qui n'ont

de l'insuffisance que le souffle au premier temps à la pointe avec un

pouls fort, vibrant, et parfois régulier, contrastant singulièrement avec

le pouls faible, irrégulier, inégal ou intermittent de l'insuffisance mi-

trale des cardiopathies valvulaires. Souffle mitral ne veut pas toujours

dire insuffisance mitrale dans les cardiopathies artérielles, on peut être

mitral par le souffle et aortique par la maladie, et j'ai démontré qu'il

existe des malades qui, présentant un soulfle à l'orifice auriculo-ventri-

culaire gauche, sont néanmoins des aortiques, c'est-à-dire des cardio-

pathes artériels, chez lesquels l'hypertension artérielle joue le principal

rôle;

Voyez ces derniers. Quoiqu'ils présentent un souffle systolique à la

pointe, ils ont la face pâle et comme anémiée, ils n'ont ni œdèmes péri-

' Le rétrécissement mitral, symplomatiquc de Parlério-sclérose, n'a pas été souvent

observé, peul-éire parce qu'on ne l'a pas suf/isamment recherché. Pour ma part, j'en ai vu

trois cas confirmés à l'autopsie, et je relève encore à ce sujet une observation due à

Merklen (France médicale, 1881).
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phériques, ni congestions viscérales, la tension artérielle est augmentée,

et encore une fois le pouls reste fort, vibrant, même lorsqu'il est iriégu-

lier.— Bien différent est l'aspect du valvulaire, chez lequel les congestions

passives des viscères et Tœdème des membres inférieurs surviennent

d'une façon relativement hâtive, par suite de la tendance à l'hypotension ;

le pouls est faible, ondulant et arythmique, la figure est rouge et vultueuse,

avec léger aspect cyanotique des joues et des lèvres, ce qui reproduit

le faciès propria des maladies du cœur, si bien peint par Corvisart.

Dans le cours des cardiopathies artérielles, on voit encore se déve-

lopper des souffles transitoires, soit à l'orifice triscupide, soit à l'orifice

mitral ; ils sont brefs, doux, post-systoliques plutôt que systoliques et ils

accompagnent les diverses phases de dilatation aiguë ou subaiguë du

cœur. Ces bruits traduisent la production d'insuffisances fonctionnelles

par dilatation des cavités cardiaques et des orifices. Mais ils ne sont pas

toujours transitoires, ils peuvent devenir permanents si leur cause,

la dilatation cardiaque, reste permanente. En tous cas, rappelez-\"ous

que les cardiopathies artérielles, plus que les cardiopathies valvulaires,

présentent des souffles d'insuffisance fonctionnelle de la valvule mitrale.

A ce sujet, voici l'histoire d'un médecin âgé de soixante-dix ans, qui-

vint me consulter un jour pour une affection cardiaque :

« J'ai été plusieurs fois ausculté, me dit-il, soit par des confrères

des environs, soit par vos collègues, et jamais on n'a été d'accord sur

la locahsalion des souffles. Tantôt on me dit atteint de rétrécissement

et d'insuffisance aortiques avec insuffisance mitrale ; tantôt celle-ci dis-

parait, et on n'entend plus aucun souffle à la pointe. Je veux enfin être

fixé sur mon sort, et savoir si je suis aortique ou mitral. »

J'auscultai ce malade, et je trouvai à la base un double souffle dont

la rudesse contrastait avec la douceur 'd'un murmure systolique de la

pointe se propageant dans l'aisselle, et d'un autre à l'appendice xypho'ide.

Le cœur était augmenté de volume, surtout dans le sens transversal.

Les artères radiales et temporales étaient dures, athéromateuses, et le

pouls était fort, dur, vibrant et serré. Il y avait des battements artériels

au cou et un gonflement avec ondulations très manifestes des veines

jugulaires; enfin, depuis quelques jours, le malade avait de l'œdème

périmalléolaire. Mon diagnostic fut celui-ci : rétrécissement et insuffi-

sance aortiques de nature organique; insuffisance mitrale et tricuspidienne

d'origine fonctionnelle, par dilatation des cavités cardiaques. Je prescrivis

le laitage, le repos, la digitale, et j'annonçai à mon confrère que très

probablement dans une quinzaine de jours, il me reviendrait avec les

souffles de la pointe en moins. Les prescriptions furent ponctuellement
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suivies, et trois semaines après je le revis : l'œdème des membres in-

férieurs avait disparu, et je ne retrouvai plus trace des deux insuffisances

mi traie et tricuspidienne.

Ces laits sont très fréquents dans l'histoire des cardiopathies artérielles,

parce que celles-ci placent les malades en imminence continuelle de dila-

tation du cœur, alors même que les symptômes asysloliques sont à peine

accusés.

h). Cette dilatation cardiaque survient sans doute dans les affections

valvulaires, mais alors le plus souvent à la période d'asystolie , elle est

plus durable, plus tardive, moins fréquente, moins aiguë dans ses allures.

Dans les cardiopathies artérielles, au contraire, elle est plus précoce,

se répète pour la moindre cause, apparaît et disparaît facilement au

début pour s'installer définitivement à la lin; elle n'est pas un signe

d'asystolie, elle traduit plutôt l'existence d'une simple insuffisance du

myocarde.

c). Pour bien faire comprendre les différences si grandes qui séparent

les cardiopathies artérielles des cardiopathies valvulaires d'origine rhuma-

tismale, je veux encore vous tracer le parallèle clinique de ces deux

affections, parallèle que j'ai naguère établi '.

Voici deux malades, tous deux atteints de cardiopathie :

L'un est relativement jeune, et c'est un rhumatisant. Autrefois, pen-

dant une attaque de rhumatisme polyarliculaire aigu, il a eu une endo-

cardite, et à sa suite un rétrécissement ou une insuffisance d'orifice dont

un bruit de souffle révèle aujourd'hui l'existence. La lésion est un fait

accompli, elle ne peut plus rétrocéder, elle forme — suivant l'expression

si vraie de Stokes — comme « la cicatrice d'une blessure ». Ici, le

cœur a été frappé le premier, et les vaisseaux n'ont souffert que secon-

dairement, lorsque par l'évolution naturelle de l'affection valvulaire,

cœur et vaisseaux à la fois ne suffisent plus à la tâche et lorsqu'ils pré-

sentent tous les phénomènes caractérisés par le mot d'asthénie cardio-

vasculaire, certainement préférable au mot défectueux d'asystolie.

La cardiopathie n'atteint pas d'emblée ce stade ultime et dangereux;

elle a dû passer auparavant d'abord par une première période, celle

d'eiisi/slolie. Alors, la lésion existe, mais la maladie n'est pas encore

constituée, les médicaments n'ont aucune influence : la digitale est inu-

tile, et l'hygiène fait tous les frais de la médication.

' H. IIucHARD. Parallèle clinique entre les cardiopathies artérielles et valvulaires (Revue
gén. de clin, et de Iherap., 1887).
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Puis, en raison de l'obstacle et de la lutte qu'il est obligé de soutenir,

le myocarde s'hypertrophie, la tension artérielle s'élève, et le malade

entre dans la période de compensation exagérée, à'/ii/persi/stolie. Alors,

la digitale serait non seulement inutile comme dans la première période,

mais nuisible. Cette période de compensation exagérée peut faire défaut

dans un assez grand nombre de cas, où elle existe parfois d'une façon

seulement passagère.

Bientôt, le muscle cardiaque fléchit, et avec lui, ou plutôt après lui, le

système vasculaire : des œdèmes, des congestions passives apparaissent,

la tension artérielle tombe au-dessous de la normale, et la digitale qui a

pour action principale de l'augmenter, est pleinement indiquée dans

cette période à laquelle j'ai donné le nom d'/i>/pos>jstolie.

Enfin, le myocarde s'altère de plus en plus et subit une profonde dégé-

nérescence. Au début de cette période, la digitale peut encore produire

des effets remarquables ; mais vers la fin, quand la tension artérielle est

à son minimum et que la pression veineuse est considérable, quand le

muscle cardiaque profondément atteint n'existe pour ainsi dire plus,

quand il est incapable de se contracter encore sous l'action de la digitale,

ce dernier médicament est le plus souvent inefficace, inutile, il peut

être dangereux, et la médication fait place à d'autres excitants du cœur,

principalement à la caféine. Le malade est entré dans la période » d'asys-

tolie cardioplégique » de Gubler. Je lui donne le nom plus exact à'amijo-

cardie, ou seulement d'asi/stolie.

Ainsi donc, un des grands dangers d'une cardiopathie valvulaire, c'est

la faiblesse de la tension artérielle ; c'est elle qu'il faut le plus souvent

combattre, à part la période temporaire où elle est trop élevée, et la

digitale qui augmente cette tension et fait contracter les vaisseaux péri-

phériques restera toujours son médicament par excellence.

Le second malade est plus âgé, ou du moins il a « l'âge de ses

artères ». C'est souvent un jeune vieux, ou un vieillard précoce, qui

peut bien présenter les attributs du tempérament arthritique, mais dont

l'affection cardiaque ne date ni d'un rhumatisme articulaire aigu, ni

d'une endocardite.

Chez le premier malade, c'est le cœur qui a été frappé d'abprd dans

son appareil valvulaire ; chez le second, c'est le muscle cardiaque qui a

été atteint dans son système artériel. Chez celui-là, les artères et les

vaisseaux ont souffert secondairement ; chez celui-ci, la lésion a com-

mencé par les artères, soit par les artères périphériques, soit même par

les artères viscérales, comme celles du cœur, du rein, du foie, du cerveau

ou de la moelle. Ici, la maladie commence par l'endocarde, par la val-
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vule pour finir au muscle ; là, au contraire, la maladie commence par

l'endartore, par le muscle pour finir à la valvule.

En un mot, le second malade est un arlério-scléreitx qui peut rester

artériel une grande partie de son existence, mais qui est exposé à

devenir un cardiaque, un rénal, un hépatique, un pulmonaire, un céré-

bral, un médullaire, suivant la prédominance des lésions vasculaires au

cœur, au rein, au foie, au poumon, au cerveau, ou à la moelle. Il peut

même devenir exclusivement un cardiaque, un rénal ou un cérébral, etc.,

si l'arlério-sclérose, ordinairement généralisée, se localise plus particuliè-

rement à l'un des organes. Mais, dans tous les cas, le myocarde souffre,

môme en l'absence de toute lésion de ses vaisseaux nutritifs, et cela

pour deux causes : d'abord en raison de la perle d'élasticité des grosses

artères atteintes d'inflammation, ensuite sous l'influence de l'obstacle

apporté à la circulation par le rétrécissement, organique ou spasmodique,

des arlérioles périphériques.

Chez le cardiopathe valviilaire, une attaque de rhumatisme articulaire

avec comphcation d'endocardite a donc été le point de départ de la

maladie du cœur. Chez le cardiopathe vasculaire, le début est moins

précis, plus insidieux, d'autant plus qu'il n'est annoncé ou confirmé par

aucun bruit de souffle, il se lie au développement le plus souvent

latent de l'arlério-sclérose, et les causes de la maladie sont multiples :

goutte, alcoolisme, syphilis, saturnisme, hérédité, tabagisme, sénihté,

maladies infectieuses.

d). Le début des cardiopathies artérielles est différent suivant le mode

d'évolution de l'artério-sclérose. Celle-ci est-elle d'abord seulement

limitée aux artères périphériques? Le cœur ne souffre que secondaire-

ment, la cardiopathie, ai-je dit, est insidieuse dans ses débuts, lente

dans sa marche, mal dessinée encore dans ses allures symplomatiques.

Atteint-elle d'abord primitivement ou d'une façon prépondérante le myo-

carde avec ses vaisseaux nourriciers ? Alors, la scène change, le début

peut être brutal et s'annoncer, sous l'influence de la cause la plus légère,

par un accès d'arythmie ou de tachycardie, par une crise violente de

dyspnée ou de pseudo-asthme, par des attaques répétées de congestions

pulmonaires actives, et non passives comme dans les cardiopathies

valvulaires, par quelques paroxysmes angineux, enfin par de violentes

palpitations qui prennent ordinairement un caractère angoissant ou dou-

loureux, et qui constituent parfois un véritable état de folie du cœur.

Tous ces accidents sont d'abord paroxystiques, revenant sans cause à

d'assez rares intervalles, au bout d'un, deux ou trois mois, pour repa-

raître ensuite d'une façon plus fréquente, jusqu'au jour oîi s'installera
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définitivement un état d'arythmie permanent ou de dyspnée subintrante.

Que de fois n'ai-je pas vu chez des femmes, à] l'époque de la méno-
pause, cause assez fréquente d'artério-sclérose généralisée et surtout

d'artério-sclérose du cœur, la maladie annoncée par des palpitations

violentes, paroxystiques et nocturnes, et confondue pendant longtemps
avec de simples troubles fonctionnels ou une névrose du cœur !

Souvent aussi, ces accidents cardiaques sont attribués aux troubles de

l'estomac: on en méconnaît la nature et la gravité dès le début, ce qui

est une faute très préjudiciable au malade, car c'est à ce moment surtout

que la thérapeutique doit et peut agir.

Mais, comme le cœur est à chaque instant dans un état d'imminence

de dilatation ou d'affaiblissement en rfiison de l'obstacle apporté à son

irrigation sanguine par ses vaisseaux nourriciers rétrécis ou oblitérés,

on peut aussi voir survenir rapidement tous les accidents d'une affection

cardiaque qui n'avait jamais fait parler d'elle ou qui n'avait été ni soup-

çonnée, ni prévue. En quelques jours, en quelques heures, le myocarde
faibht dans ses contractions, et une véritable crise d'asyslolie aiguë

éclate.

Au triple point de vue de l'anatomie pathologique, de la clinique et du
traitement, on doit donc distinguer tout un groupe d'affections cardiaques

qui ont le cœur pour siège et les artères pour origine ; la maladie est

localisée au cœur, mais elle est généralisée au système artériel. Donc, il

faut la traiter comme une maladie artérielle, et non comme une affection

cardiaque.

L'angine de poitrine vraie, certaines myocardites scléreuses, les

scléroses dystrophiques du myocarde', la sclérose des coronaires,

représentent ainsi certains types de cardiopathies artérielles. Les

étudier, comme on l'a fait jusqu'alors, dans chacune de leurs variétés,

c'est voir incomplètement la physionomie générale de ces cardiopathies.

e). Tandis que dans les cardiopathies valvulaires, \augmentation de la

tension artérielle ne constitue qu'une phase le plus souvent temporaire

de leur évolution, il n'en est pas de même des cardiopathies artérielles

qui, durant la grande partie de leur évolution, sont caractérisées, au

contraire, par l'élévation permanente ou répétée de cette tension. Ce

phénomène fait partie intégrante de leur histoire, et lorsque les anciens

insistaient sur les dangers de ce qu'ils appelaient « l'état pléthorique »,

lorsqu'il y a plus d'un siècle Parry mentionnait la « violence de l'impétus

'Cette étude clinique des cardiopathies artérielles a été ébauchée par un de mes élèves,

R. Rabatier
;
quelques considérations sur les cardiopathies artérielles (Thèse in. de Paris,

1886).
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du sang » chez les angineux, ils traduisaient dans leur langage d'alors

le fait de cette augmentation de la tension artérielle. Par conséquent,

l'indication thérapeutique dans ces affections consiste moins à élever

cette tension déjà exagérée qu'à la diminuer, elle nous prescrit le plus

souvent de recourir aux médicaments dépresseurs parmi lesquels il laut

citer les iodures, la trinitrine et le nitrile d'amyle.

Il est donc indispensable de reconnaître de très bonne heure les premiers

signes de l'artério-sclérose généralisée, avant même que l'état de dureté

et de résistance des artères périphériques devienne un indice certain de

la maladie constituée, et alors seulement que la médication iodurée est

capable de produire des effets réellement curatifs.

Ces signes, vous les connaissez déjà
;

je les ai décrits au sujet de

la syraptomatologie extra-cardiaque de l'artério-sclérose du cœur : symp-

tômes à'hypertension artérielle, symptômes méiopragiques^ symptômes

toxiques. En voici le résumé :

Pouls dur, serré, concentré, cordé, comme disaient les anciens avec

tracés sphygmographiques à grande amplitude, à ascension brusque, à

sommet horizontal, à descente rapide et sans dicrotisme ;
d'autres fois,

pouls plein, persistant, avec sensation de prolongation de la diastole

artérielle, le vaisseau rempli à l'excès ne s'affaissant qu'incomplète-

ment durant le repos du cœur, ce pouls « persistant, ou traînant » étant

bien distinct du pouls lent du rétrécissement aortique ; accélération du

pouls sans fièvre ;
palpitations artérielles, surtout au cou, à l'épigastre,

à la tête où elles sont péniblement ressenties.

Exagération de la tension artérielle par suite d'un spasme inter-

mittent ou permanent des artères périphériques qui donne lieu le plus

souvent aux accès de pâleur de la face et des téguments, aux anémies

locales, aux syncopes et asphyxies des extrémités, enfin aux refroidisse-

ments partiels attribués à tort à la seule localisation rénale; crises de

polyurie et palpitations cardiaques nocturnes avec quelques accès d'aryth-

mie et de tachycardie ; impulsion forte du cœur avec choc précordial sur

une large surface (cœur impulsif) ; hypertrophie cardiaque et bruit de

galop ou de trot ; bruits aortiques secs et parcheminés avec bruit dias-

tolique à timbre retentissant, parfois métallique ou clangoreux au niveau

du deuxième ou troisième espace intercostal droit; battements anormaux

des artères du cou ; surélévation des sous-clavières et augmentation de

la raatilé aortique (ces quatre derniers symptômes indiquant déjà un

commencement d'ectasie de l'aorte qui est elle-même un des indices

les plus constants de l'artério-sclérose commençante).

Crampes et douleurs musculaires ; douleurs rhumatoïdes qu'il ne faut

pas confondre avec des douleurs rhumatismales ; accès de fatigue ou
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de courbature physique et intellectuelle, sensation de vague cérébral

avec léger état vertigineux.

Dyspnée d'effort, présentant souvent un caractère douloureux ou

angoissant, et provoquée par la marche ou le mouvement.

/). L'artério-sclérose généralisée ^doit être divisée en deux périodes :

L'une, artérielle et primitive, dans laquelle les lésions scléreuses sont

limitées au système artériel ; l'autre viscérale et secondaire, dans laquelle

la sclérose a envahi les organes consécutivement à celle des vaisseaux.

Sans doute, au lit du malade, cette distinction n'est pas aussi facile

que sur la table de l'amphithéâtre, et je n'ignore pas que les scléroses

viscérales présentent au début une période latente durant laquelle la

symptomatologie est trop souvent muette. A ce sujet, il s'agit seulement

de s'entendre. Oui, bien certainement, tant que le tissu scléreux se

forme sans envahir l'intimité et les éléments nobles des organes, la

symptomatologie est obscure et parfois nulle (stade latent des cirrhoses

viscérales). Mais, du jour où les fibres conjonctives intéressent, pénè-

trent et désorganisent, ici les fibres musculaires du cœur, là les tubuli

et les glomérules rénaux, plus loin les cellules hépatiques, vous consta-

tez des signes qui permettent de reconnaître les altérations de ces

organes. C'est de ce jour alors que date réellement, au point de vue

clinique, la période viscérale de l'artério-sclérose, et il est extrême-

ment rare que la sclérose viscérale précède ou commande la sclérose

artérielle.

Je m'inscris donc contre l'opinion de la plupart des auteurs qui font

jouer à la néphrite interstitielle un rôle prépondérant et qui disent par

exemple avec Fabre (de Marseille) : « La néphrite interstitielle détermine

une altération du sang qui produit l'arlérite, laquelle produit à son tour

l'hypertrophie du cœur '. » La fin de cette phrase est exacte, le commen-
cement est erroné ; car, j'ai démontré, au contraire, que l'altération

du sang (produite par la goutte, le saturnisme, l'alcoolisme, etc.) déter-

mine l'artérite, et que c'est elle qui provoque les altérations scléreuses

du rein. On a encore dit qu'il n'y a pas de sclérose viscérale sans lésions

artérielles. « Celles-ci ne manquent jamais, même dans les organes où la

prolifération interstitielle n'est pas encore développée". » Mais alors, on

ne comprend pas pourquoi le même auteur a écrit plus loin que, « c'est

spécialement dans les signes des scléroses viscérales qu'il faut recher-

cher les manifestations de la diathèse fibreuse ».

' Fabre (de Marseille). Du rùle de rarlérile dans la néphrite interstitielle (Marscilk

médical, 1876).

'lssARD(de Marseille). Etude sur la sclérose généralisée (Marseille médical, 1884).
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Cela prouve qu'on a fait jouer un rôle prépondérant à la néphrite

interstitielle, qu'on lui a attribué des symptômes appartenant seulement

à la sclérose des artères. Les syncopes et algidités locales, les asphyxies

des extrémités, le phénomène du doigt mort, les accès de pâleur de la

face et des téguments, certaines gangrènes, tous les accidents en un

mot dus à un état spasmodique, intermittent ou permanent des arté-

rioles périphériques, que Fabre (de Marseille) et ensuite Dieulafoy ' ont

attribués au développement de la néphrite interstitielle, doivent rentrer

dans la syraptomatologie de l'artério-sclérose généralisée.

Par exemple, les héraorrhagies et les accidents gangreneux que la

plupart des auteurs ont décrits dans le cours des néphrites ou des car-

diopathies chroniques, et qu'ils ont mis sur le compte de ces maladies,

sont presque toujours dus à l'artério-sclérose qui, dès son début, peut

déterminer tous les phénomènes de l'asphyxie locale et de la gangrène

symétrique des extrémités en raison de la fréquence du spasme artériel
;

à l'artério-sclérose encore, d'une façon plus indirecte, lorsque la lésion

des artères nourricières du cœur aboutit aux altérations du myocarde et

que la stagnation du sang dans les cavités cardiaques devient la source

d'embolies ; à l'artério-sclérose toujours, lorsque la lésion artérielle

étendue aux artères des membres rétrécit ou oblitère leur calibre. La

preuve que ces gangrènes ne doivent pas être attribuées toujours à

l'affection du cœur ou à la néphrite interstitielle, c'est la possibilité de

leur production avant toute maladie rénale ou cardiaque. La gangrène

dite sénile (mauvaise dénomination, puisqu'elle ne se rencontre pas

toujours chez les vieillards) n'est pas autre chose que le résultat de l'ar-

térile

Voici, à ce sujet, un des trois cas que vous avez observés à quelques

mois de distance dans le service. Il s'agit d'une cardiopathie artérielle

dans le cours de laquelle se sont développées des plaques gangreneuses

aux extrémités inférieures à la faveur et sous l'influence de l'artérite

généralisée, et que je me suis bien gardé de mettre sur le compte de

l'albuminurie ou d'une affection cardiaque. Ces gangrènes peuvent se

montrer dans le cours de toutes les cardiopathies valvulaires ou arté-

rielles ; mais, dans les premières, elles sont provoquées par des embo-

lies, et dans les secondes elles sont le plus souvent produites par la

thrombose artérielle due à l'artérite, quoique le processus embolique ne

soit pas impossible, lorsque la cardio-sclérose est arrivée à la période

de mitralité.

' Fabrk ;de Marseille). De l'action multiple des néphrites sur le cœur, et par le système

vaso-moteur, sur la circulation capillaire (Gaz. des hôp., ISStiJ. — Dieulafoy (Soc. méd.

des liôp., 18Ï8).
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Un homme de soixante-six ans, marchand des quatre saisons, entre à

l'hôpital Bichat en 1885. Ses antécédents héréditaires sont nuls, et ses

antécédents pathologiques se résument dans des abus de tabac.

Son affection a débuté seulement, il y a six mois, par des engourdisse-

ments et des fourmillements dans les doigts, par de la syncope locale des

extrémités; puis, survinrent une dyspnée d'effort avec accès d'oppression

se reproduisant tous les soirs, et un œdème des membres inférieurs

qui resta bientôt permanent. A son entrée, on constate un athérome très

prononcé de toutes les artères, surtout de la fémorale droite, dure et

résistante au toucher avec pulsations extrêmement faibles, presque

imperceptibles, tandis qu'à gauche elles sont normales. Le membre
inférieur droit, infiltré comme à gauche, est froid; il est le siège de

fourmillements et d'engourdissement, et présente à quatre travers de

doigt au-dessus de la malléole externe, une plaque noirâtre de sphacèle

grande comme une pièce de cinq francs qui s'étend bientôt pour prendre

la largeur de la paume de la main. Le pouls radial est faible, un peu

irrégulier, fréquent (120 à 130 pulsations). Le choc précordial est insen-

sible, le premier bruit très faible, le second bruit retentissant au niveau

de l'orifice aortique, mais sans aucun de souffle valvulaire. Le foie est

gros, douloureux à la pression, et il y a un peu d'ascite. L'oppression

s'accuse davantage, le malade est obligé de se tenir au lit sur son séant,

et tous les soirs surviennent des accès de dyspnée qu'on est obligé de

calmer par la morphine. Enfin, depuis six semaines, il est atteint de

poUakiurie nocturne, les urines abondantes alors sont devenues rares

(300 gr. par jour) et renferment quelques traces d'albumine qui dispa-

raissent par la suite. Un mois après son entrée à l'hôpital, l'eschare de

la jambe s'était éliminée, et les accès d'oppression avaient presque com-
plètement disparu sous l'influence du régime lacté exclusif.

Ce malade était donc un athéromateux, sa cardiopathie était d'origine

artérielle, et il n'est pas douteux non plus qu'il était atteint de néphrite

interstitielle. Est-ce à cette dernière maladie que l'on doit attribuer le

sphacèle de la jambe droite ? Assurément non. Il n'est pas probable non

plus qu'il s'agissait d'une embolie partie du cœur, et il est certain que

cette gangrène partielle était sous la dépendance de l'artérite beaucoup

plus accusée à droite qu'à gauche, puisque nous avions constaté la dureté

athéromateuse de la fémorale droite avec disparition presque complète

de ses battements artériels.

Dans les cardiopathies valvulaires et surtout dans le rétrécissement

mitral, comme j'en ai cité un exemple, on peut aussi observer des

accidents gangreneux. Mais ils sont le résultat d'une embolie, et non

de la thrombose, comme dans les cardiopathies artérielles.

HENRI HUCUARD. — MALADIES DU CŒUR. 23
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Une affection valvulairc d'origine rhumatismale peut devenir ensuite

mixte par radjonclion d'une cardiopatliie artérielle survenue sous l'in-

fluence du développement ultérieur d'une artério-sclérose généralisée,

et lorsque des accidents gangreneux se déclarent, ils doivent être parfois

attribués plutôt à la seconde qu'à la première maladie. C'est probable-

ment à un fait de ce genre que doit être rapportée l'observation suivante

de Gendrin :

Une femme de cinquante ans, atteinte de rétrécissement de l'orifice

auriculo-ventriculaire gauche, présentait en même temps une aortite

chronique avec athérome de toutes les artères. Or, une gangrène du

membre abdominal gauche qui survint par la suite, « était le résultat de

l'affaiblissement de la circulation par la diminution du ventricule gauche

sur le sang, et de l'obstacle apporté aux fonctions des artères par la

maladie de leurs parois ». Cette dernière opinion fut vérifiée par l'aspect

même du caillot thrombosique, adhérent aux parois indurées de l'artère

crurale gauche.

Ce que je dis des gangrènes par thrombose est également appli-

cable aux hémorragies actives (nasales, rétiniennes, cérébrales, etc.)

relativement rares dans les cardiopathies valvulaires excepté dans le

rétrécissement mitral où les épistaxis et les hémoptysies sont d'origine

passive, et très fréquentes dans les cardiopathies artérielles dont elles

peuvent même précéder l'évolution pendant un temps assez long, parce

qu'elles sont sous la dépendance de l'artério-sclérose généralisée et de

l'hypertension artérielle.

Celle-ci, comme vous le savez déjà, procède de trois causes.

r Dans la cardio-sclérose, la maladie commence par les artérioles

périphériques. Or, par suite de leur lésion, par suite de l'endartérite

oblitérante, elles deviennent un obstacle pour le cœur et la circulation :

première cause d'augmentation de la tension artérielle
;

2" Les grosses artères sont également atteintes, et parmi elles

l'aorte ; sous l'influence de cette lésion, elles perdent leur élasticité

qui est un des plus puissants auxiliaires de la circulation, et leur con-

tractilité reste ainsi sans frein : seconde cause de l'hypertension arté-

rielle :

3° Dès son début, l'artério-sclérose a pour résultat de déterminer un

état spasmodique plus ou moins généralisé à tout le système artériel,

troisième et dernière cause de l'élévation de la pression vasculaire.

Le spasme vasculaire rend compte de la plupart des troubles vaso-
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moteurs* dont j"ai déjà donné Fénuméralion : des algidités locales,

de la sensation de doigt mort, de la syncope et de l'asphyxie locale

ainsi que des gangrènes des extrémités, de quelques accès dyspnéiques

ou angineux. Cet état spasmodique ne trouve nullement sa cause,

comme le pense Johnson, dans une sorte de viciation du sang admise

déjà par Bright, en vertu de laquelle la contractilité des artérioles et

des capillaires serait augmentée ; il est provoqué par le seul travail

morbide de Tartèfe qui devient un excitant de cette contractilité arté-

rielle, il est aussi le résultat de réflexes vasculaires dont la réalité a

été démontrée par l'expérience suivante de F. Franck :

Avec un instrument appelé valvulotome, lorsqu'on parvient à produire

expérimentalement chez le cheval une insuffisance aorlique, on déter-

mine immédiatement par l'irritation de la paroi du vaisseau, une con-

traction réflexe généralisée de tout le système artériel. C"est sans doute

par ce mécanisme qu'il faut comprendre l'état d'hypertension observée

dans les aO'ections de l'aorte, et en particulier dans l'insuffisance aor-

tique, contrairement à l'opinion généralement reçue qui attribuait

autrefois à cette affection une faible tension artérielle.

La plupart des auteurs, encore une fois, ont eu le grand tort de mettre

sur le compte d'une affection rénale les principaux accidents qui appar-

tiennent au développement de l'artério-sclérose généralisée. Jlahomed

(de Londres) n'a vu qu'une partie de la vérité, lorsqu'il a décrit la

période « préalbuminurique » du mal de Bright. Pour lui, comme pour

Johnson, l'origine de cette dernière maladie ne réside pas dans le rein,

mais dans une intoxication spéciale du sang qui, agissant à titre d'exci-

tant du système artériel, déterminerait une contraction de ses parois, et

par la suite, une élévation de la tepsion vasculaire. Il avait fait la

remarque très judicieuse, qu'avant de présenter aucun dés symptômes

de la néphrite interstitielle, les malades pouvaient succomber à une

hémorragie cérébrale, aux accidents de la dilatation cardiaque, à des

bronchites répétées avec congestion pulmonaire et emphysème. Pouvait-

il mieux démontrer l'erreur de sa théorie fondée sur l'existence d'une

période « préalbuminurique », et pouvait-il mieux dire que Jon ne doit

voir dans tous ces symptômes, comme je le soutiens, non les indices d'une

alTection rénale qui n'existe pas encore ou qui peut ne jamais exister,

mais les signes de l'artério-sclérose généralisée au début, limitée aux

vaisseaux d'abord et propagée ensuite aux organes ? Pourquoi dès lors

admettre une période « préalbuminurique », plutôt qu'une période pré-

cardiaque, une période précérébrale ? L'hypertension artérielle exerce

son influence sur tous les vaisseaux de l'économie, et au point de vue
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Ihéorique et pratique, je répète qu'il faut admettre le fait suivant :

Lhj/pci'tension artérielle est la cause et le symptôme précoce de

rartériosclérose et des cardiopathies artérielles.

g). Je vous ai parlé, dans la symptomatologie de la cardio-sclérose, du

désaccord entre la faiblesse du choc précordial et la force du pouls. Vous

voyez ainsi des malades chez lesquels le choc précordial est absent ou

ne se traduit au doigt explorateur que par une faible et diffuse ondu-

lation, à peine perceptible, et cependant le pouls radial reste fort en

apparence avec un caractère de vibrancc tout particulier, il soulève

vivement le doigt qui le palpe. Pourquoi cela? Le choc précordial est

faible parce que la fibre cardiaque a perdu sa force contractile en raison

des altérations dcgénératives qui l'ont envahie ; le pouls reste fort, il

conserve une grande amplitude, parce que la diastole artérielle s'accom-

plit sans entrave, parce que les artères ne sont plus bridées par leurs

deux freins, la contractililé et l'élasticité, disparues à la faveur des

lésions qui ont profondément désorganisé la tunique moyenne. Et

c'est ainsi que jusqu'aux approches de la mort, vous pouvez constater

et vous avez constaté souvent Yamplitude du pouls (différente de la force

du pouls) en désaccord flagrant avec la faiblesse des systoles cardiaques.

Ce fait a même une grande importance pratique parce qu'il permet

d'éviter l'erreur de méconnaître un danger de mort qui est proche.

Dans les cardiopathies valvulaires, ce désaccord entre la force du pouls

et du cœur existe également, mais dans un sens inverse : les contrac-

tions cardiaques sont fortes, tandis que le pouls est faible. Voyez ce qui

se passe dans l'insuffisance milrale d'origine rhumatismale : le cœur est-

animé de violentes contractions, le choc précordial est plus accentué

qu'à l'état normal, il soulève fortement la paroi précordiale dans un

point déterminé, et cela parce que la fibre cardiaque presque intacte et

encore puissante, surtout dans le jeune âge, cherche à réagir contre

l'obstacle valvulaire ; le pouls est faible, irréguUer et inégal, non pas

seulement parce que le débit des ondées ventriculaires est amoindri par

suite des lésions oriflcielles, mais aussi et surtout parce que l'intégrité

du système artériel lui laisse encore pendant un temps plus ou moins

long la résistance de ses deux freins, de la contractilité et de l'élasticité

vasculaires. Dans l'insuffisance mitrale artérielle, au contraire, le choc

précordial peut être faible et le pouls ample, pour les raisons que j'ai

données.

h). Les cardiopathies artérielles et les cardiopathies valvulaires pré-

sentent des crises dsijstoliques. Mais, celles-ci sont bien différentes dans

les deux cas :
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Dans les premières, la maladie se révèle et se démasque souvent par

une attaque asystolique ; elle commence, en un mot, par où finissent

les affections simplement valvulaires.

Celles-ci, sans parcourir toujours régulièrement ce qu'on appelle le

« cycle morbide des affections du cœur », arrivent lentement, progres-

sivement à l'insuffisance myocardique et à l'asthémie cardio-vasculaire.

Celles-là y tombent d'emblée, brusquement, à propos d'une cause

insignifiante, parce qu'elles y sont préparées depuis longtemps déjà

par l'altération vasculaire qui a produit de bonne heure l'asthénie

du myocarde, et parce que le cœur est. pour cette raison, à chaque

instant en imminence de dilatation ou d'asystolie. Vienne une cause

légère, par exemple, une simple bronchite qui retentit sur l'organe,

quelques troubles digestifs, un peu de surmenage, et aussitôt écla-

teront les accidents d'une affection cardiaque qui n'avait été ni soup-

çonnée ni prévue. En quelques jours et même en quelques heures, le

cœur faiblit dans ses contractions qui deviennent rapides et irrcgu-

lières, sa matité transversale augmente, sa pointe bat en dehors du

mamelon, les bases pulmonaires se congestionnent, l'œdème prétibial

ou péri-malléolaire apparaît, on peut constater de l'albuminurie, tous

les phénomènes d'insuffisance myocardique s'accentuent, et une véritable

crise d'asystoUe aiguë éclate '.

Par exemple, chez les vieillards, une maladie légère en apparence,

comme la grippe, qui n'exerce que bien peu d'influence sur le cœur,

mais qui est une maladie dépressive par excellence, et surtout dépressive

de la tension vasculaire, peut être le premier signal de l'explosion d'acci-

dents asystoliques très graves. J'ai vu souvent de ces malades qui pré-

sentaient des arythmies cardiaques très accentuées sans en souffrir

depuis des années, et chez lesquels l'affection du myocarde ne se révé-

lait qu'à dater d'une grippe intercurrente de moyenne intensité.

Chez les valvulaires, les bronchites ou les affections broncho-pul-

monaires diverses ne font que retentir sur les cavités droites du

cœur et accentuer les phénomènes asystoliques.

Chez les vasculaires, l'histoire pathologique de l'affection myocardique

ne date parfois que d'une affection souvent banale de l'appareil res-

piratoire, et l'on voit des malades qui comptent leurs attaques asysto-

liques par leurs bronchites parce que celles-ci ont trouvé un myocarde

primitivement altéré. Si les pneumonies sont souvent si graves chez

les vieillards, c'est parce que ces derniers sont le plus ordinairement

athéromateux, et que leur cœur est continuellement en état d'imminence

' II. Ulcuard. Les cardiopathies artérielles et leur curabilité {Comjrès de Aancy, 1886).
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morbide de dilatation en raison des lésions du myocarde ; de sorte que

la thérapeutique doit viser non seulement le poumon, mais aussi et sur-

tout le cœur dont il faut soutenir la contraction défaillante.

11 y a quelques années, une femme de quatre-vingts ans qui

n" avait jamais rien présenté du côté du cœur, et dont la verte et solide

vieillesse faisait l'admiration de tout l'entourage, est atteinte d'une

grippe légère. Quelques jours après, je constate pour la première fois

au cœur des intermittences et des irrégularités nombreuses ; bientôt les

membres inférieurs s'œdématient, le choc précordial s'affaibht, la matité

cardiaque augmente considérablement dans le sens transversal, des

congestions viscérales apparaissent, la systole cardiaque est molle et

sans énergie, et quinze jours seulement après le début de son affection,

cette femme succombe en pleine asystolie.

Dans sa thèse inaugurale, Haushalter raconte un fait à peu près sem-

blable :

Un vieillard de soixante-dix-neuf ans est pris, en pleine santé,

d'une bronchite aiguë a frigore. Presque en même temps, le pouls

devint irrégulier, les veines du cou gonflèrent, l'œdème apparut aux

membres inférieurs. L'asystolie ne fit qu'augmenter, et sans que la

digitale ait pu remonter la contraction cardiaque, la mort survint au

bout d'un mois'.

Est-ce ainsi que les choses se passent d'ordinaire, et croit-on qu'une

affection valvulaire puisse accomplir son évolution dans l'espace de

quinze jours ou un mois ? Quelle diflérence avec les cardiaques dont le

myocarde est intact et vigoureux, comme chez les enfants par exemple,

qui peuvent subir impunément tant d'assauts fébriles, qui peuvent être

atteints d'accidents pulmonaires les plus graves, sans grand dommage
pour leur cardiopathie !

Ainsi, se trouve une fois de plus vérifiée, surtout chez les vieillards ou

encore chez les artério-scléreux ou les malades atteints de cardio-sclérose

plus ou moins latente (et l'affection n'est le plus souvent latente que

pour ceux qui ne veulent point la reconnaître, ou qui en ignorent la

symptomatologie), ainsi se trouve vérifiée, dis-je, cette proposition que

vous m'entendez souvent formuler :

Dans la pneumonie des vieillards et des artério-scléreux^ la maladie

est au poumon, le danger au cœur'^.

'Haushalter. Recherches sur le cœur sénile (Thèse in. de Nancy, 1886).

'II. llucDARD {Revue gén. de clin, et (/if'rap., 1887-1889). — Traitement des pneumonies
grippales (Soc. de Ihcrap. et Bull, méd., 1892).
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Le danger est au cœur, puisque je viens de vous citer les exemples

de malades atteints de bronchite, de congestion pulmonaire, de grippe

ou de pneumonie, et qui succombent aux progrès rapides d'une affection

cardiaque jusque-là méconnue ou latente. Le danger est au cœur, puis-

que je vous ai parlé de ce malade regardé comme un vulgaire emphyséma-

teux et qui, atteint d'une simple bronchite, est venu mourir subitement

dans mon service, alors que nous avions formulé le diagnostic de cardio-

sclérose confirmé par l'autopsie. Il a été encore au cœur dans ces faits

de « tachycardie d'origine pneumonique ou grippale » survenant au

cours d'affections cardio-artérielles et que je puis invoquer à l'appui

de la thèse que je soutiens '. 11 est toujours au cœur dans les pleu-

résies terminées par la mort subite, terminaison au sujet de laquelle

jusqu'alors tant d'opinions contradictoires et erronées avaient été

émises.

Dans l'espace de vingt ans, j'ai observé trois cas de mort subite dans le

cours de la pleurésie, et trois fois j'en ai trouvé la cause dans l'existence

d'une cardiopathie artérielle qui avait passé alors complètement ina-

perçue-. Il y a quelques années, Weill (de Lyon) publiait une observation

intéressante de mort subite dont la cause, dans le cours d'une pleurésie,

devait être également rattachée à l'existence d'une dégénérescence

antérieure du myocarde ^ Ce qui tendrait à prouver la réalité de cette

explication, si grave de conséquences pratiques, c'est la rareté de la mort

subite dans les pleurésies infantiles, c'est la possibilité de sa production

chez des gens d'un certain âge, à une époque de la vie où les affections

artério-scléreuses sont relativement fréquentes. Nous voilà loin des

explications si diverses de la mort subite, attribuée tour à tour dans la

pleurésie, à l'abondance et à la compression de l'épanchement, à la

déviation du cœur et à la torsion brusque des gros vaisseaux, à la throm-

bose cardiaque et pulmonaire, à des embolies cérébrales, à l'œdème aigu

du poumon sain, à la brusque compression de la veine cave et à l'arrêt

de la circulation par le cœur dévié d'après Bartels, enfin à un acte réflexe

parti de l'extrémité des nerfs intercostaux irrités ou enflammés d'après

Laborde et les physiologistes '.

Laissons de côté quelques-unes de ces hypothèses qui, édifiées dans le

'Merki-en. Tachycardie d'origine pneumonique ou grippale dans les alTections cardio-

artérielles (Soc. méd. des hôp., 189'J).

* H. Hlchard. De l'influence cardiaque dans les pneumonies et les pleurésies, et de la

mort subite dans la pleurésie (Soc. méd. des hùp., 1892).

' Revue de médecine, 1887.

*11. Hlchard. Congestion pulmonaire au début de la rougeole, et alTaiblissement car-

diaque dans les pyrexies [Rev. mens, des mal. de l'enfance, 1888). — De l'inlluence cardia(|ue

dans les maladies {Soc. de Ihérapeulu/ue, 1888).
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silence du cabinet ou du laboratoire et loin des malades, n'expliquent rien,

ou se rattachent à la mort rapide et non à la mort subite. Rappelons-nous

que celle-ci survient assez fréquemment dans le cours des cardiopathies

artérielles, comme je le démontrerai tout à l'heure, et qu'elle a plus

de chances de survenir encore dans le cours d'une pneumonie, et sur-

tout d'une pleurésie. Si, pour cette dernière maladie, la mort subite est

plus fréquente chez les cardiopathes artériels, c'est qu'il s'agit de

l'inflammation d'une séreuse, et que la clinique nous a toujours appris à

regarder les séreuses comme des foyers rcflexogènes très actifs. Mais,

pour que l'acte réflexe puisse produire la terminaison fatale, il faut qu'il

s'exerce sur un cœur primitivement altéré.

On voit parla, que l'influence cardiaque dans les maladies, sur laquelle

j'insiste depuis longtemps, a une grande importance au point de vue pra-

tique. Quand vous aurez à soigner une pneumonie et surtout un pleuré-

tique, ne voyez donc pas seulement, dans ce dernier cas, l'épanchement

pleural et son abondance, mais surveillez et soutenez le cœur, faites

préventivement de la thérapeutique cardiaque.

L'asystolie des cardiopathies artérielles diffère encore de l'asystolie

des cardiopathies valvulaires par les caractères suivants :

1° Elle est souvent, dans les premières périodes, le résultat de la méio-

pragie cardiaque, et, à ce titre, elle est temporaire (asystolie méiopfa-

cjiqtte)
;

2° Elle est aussi, aux mêmes périodes, le résultat de la dilatation du

cœur, par suite de la dégénérescence du myocarde (asystolie cardiecta-

sique)
;

3° A son slade terminal, l'asystolie dos cardiopathies artérielles pré-

sente presque toujours des phénomènes complexes d'asystolie et d'uré-

mie, parce que le processus scléreux s'est généralisé au rein et encore

au foie, et que l'altération de ce dernier organe ne jouant plus son rôle

destructeur des poisons formés dans le tube digestif, aggrave et pré-

cipite les accidents de la toxhémie due à l'insuffisance urinaire (syndrome

de yasystolie iirémique).

Ces distinctions cliniques ont de l'importance en thérapeutique.

Pour l'asystolie méiopragique, le repos de l'organe et du corps est

ordinairement suffisant ;

Pour l'asystolie cardiectasique, les saignées locales ou générales sont

souvent indiquées;

Quant à cette asystolie compliquée si souvent d'accidents urémiques

que l'état du cœur vous fait trop souvent méconnaître, il faut la

traiter, non seulement par les toniques cardiaques, mais aussi et sur-
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tout par une médication visant principalement l'imperméabilité rénale.

11 faut ici que la thérapeutique soit hâtive, parce que les troubles d'insuf-

fisance myocardique sont souvent soudains dans la cardio-sclérose, et

qu'ils rappellent les phénomènes si rapides d'insuffisance urinaire dans

les scléroses rénales, et la forme brusque ou foudroyante des accidents

urémiques si commune chez les vieillards et les scléro-athéromateux.

i). Du reste, un des caractères importants des cardiopathies arté-

rielles, c'est leur association fréquente aux lésions scléreuses des autres

organes. Ici, les troubles mécaniques de la circulation jouent un rôle

plus effacé que dans les cardiopathies valvulaires, et les complications

viscérales se font au hasard des localisations scléreuses. C'est ainsi qu'on

observe fréquemment et à une époque rapprochée du début de ces

maladies, des lésions simultanées du cœur et du foie, du cœur et du

rein, du cœur et du cerveau, du cœur et du bulbe, du cœur et de

l'aorte, et qu'on a de bonne heure aflaire à des cardio-hépatiques, à

des cardio-rénaux, à des cardio-cérébraux, à des cardio-bulbaires, et le

plus souvent à des cardio-aortiques.

Chez les valvulaires, le cœur retentit sur les divers organes ; chez les

vasculaires, ce retentissement est moins accusé, et l'artério-selérose

envahit sans ordre et sans régularité les différents viscères de l'éco-

nomie. Là, ce sont les congestions actives et môme les hémorragies

qui sont fréquentes, c'est la stase veineuse qui joue le rôle prédominant;

ici, c'est l'hypertension artérielle qui exerce la principale influence dans

les déterminations multiples et variées des scléroses viscérales.

/i). 11 importe de faire remarquer que parfois, dans cette symptoma-

tologie si accidentée et si complexe que j'assigne aux cardiopathies

artérielles, on peut et l'on doit rattacher une part des symptômes au

développement concomitant d'une aortite subaiguë ou chronique, dont

je ferai plus tard la description clinique. Vous verrez ainsi que la triade

syraptomatique des aortites, constituée par les phénomènes doulou-

reux, dyspnéiques et syncopaux, peut se retrouver dans beaucoup de

scléroses cardiaques.

Mais, ce qui n'appartient pas à l'aorte, ce qui doit être attribué

à l'affection du myocarde, ce sont les accès de dilatation aiguë du

cœur, c'est l'arythmie, ce sont les attaques d'asystolie qui surviennent

d'une façon si rapide. D'un autre côte — et les autopsies en font foi —
j'ai constaté souvent des accidents dyspnéiques divers, la respiration de

Cheyne-Stokes, par exemple, en l'absence de toute compUcation aortique

ou rénale.
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j). Les cardiopathies artérielles se distinguent encore des valvulaires

par leur pronostic et leurs modes de terminaisons.

Toutes deux peuvent se terminer par Vasystolie, quoique celle-ci soit

moins fréquente dans les premières que dans les secondes ; mais, j'ai

déjà dit que cette asystolie prend encore des caractères particuliers

dans la maladie que nous étudions. C'est là, pour les artério-cardio-

pathes, une manière lente de mourir.

Ils succombent encore lentement aux progrès continus de la cardiec-

tasie qui donne lieu à la tliromhose cardiaque avec ces accidents de

cyanose partielle aux membres, sur la face, etc., dont vous avez pu

observer trois beaux exemples.

Ils peuvent encore succomber lentement à l'urémie, et plus lentement

encore aux progrès d'une véritable cachexie artérielle àoni ia n'ai trouvé

l'indication ni la description nulle part. Et cependant, cette cachexie

artérielle existe bien réellement ; elle doit être même distinguée de la

cachexie cardiaque.

Je vous ai parlé souvent du faciès parfois si caractéristique que pré-

sentent les malades atteints d'artério-sclérose. Leur visage est d'une

pâleur extrême qui s'accuse encore davantage par instants, et qui peut

prendre ainsi une coloration plombée et terreuse ; leurs traits ont une

expression d'angoisse et même de tristesse qui donne parfois à leur

physionomie un cachet spécial. Or, par le progrès de l'affection et

par suite de la sténose artérielle presque généralisée, il se produit dans

la plupart des organes une diminution de l'irrigation sanguine et de

la nutrition qui aboutit très proraptemenl à un amaigrissement considé-

rable, à l'émaciation des masses musculaires et à une véritable cachexie

artérielle. Je vous en ai montré beaucoup d'exemples dans notre service

d'hôpital. En voici un que j'ai dernièrement observé en ville et dont

l'histoire peut être aussi résumée :

11 y a quatre ans, premier accès d'angine de poitrine survenu en

montant une côte ; il y a deux ans, aphasie et hémiparésie droite qui ont

duré une quinzaine de jours ; depuis un an, les accès angineux devien-

nent plus fréquents, le malade se plaint presque constamment d'une

sensation de brûlure et de déchirure rétro-sternales, la matité aortique

augmente, les artères du cou battent avec violence, le pouls droit est

fort, vibrant et serré, tandis que le pouls gauche est faible et à peine

sensible ; enfin de violents accès de dyspnée nocturne surviennent, et

la face prend rapidement une teinte pâle et terreuse. En six mois,

l'amaigrissement fait de tels progrès, l'émaciation musculaire est telle
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que je suis amené à chercher tous les jours les signes d'une tuber-

culose qui n'existe pas et à laquelle on doit d'autant plus penser

que la phtisie des artério-scléreux n'est pas une chose rare. Or, il ne

s'agissait que d'une cachexie artérielle. Durant les dernières semaines

de son existence, l'albumine apparut dans les urines, les membres infé-

rieurs s'infiltrèrent et le malade succomba au milieu d'accidents

urémiques caractérisés par du coma et du délire.

Quand vous voyez survenir dans le cours des cardiopathies artérielles,

une émaciation considérable des masses musculaires avec un amaigris-

sement tel que les malades peux'ent perdre 20 kilogrammes et même
plus de leur poids en quelques mois, pensez à la cachexie artérielle et

à la grande sévérité de son pronostic. Alors, la médication ne produit

plus les mêmes effets favorables, le régime lacté devient impuissant

pour calmer les accidents dyspnéiques qui résistent à tous les moyens, et

la dyspnée devient, comme je vous l'ai dit, lujpertoxique. En eflet, une

nouvelle cause d'auto -intoxication — et celle-ci rebelle à tous les trai-

tements — est survenue. Cette émaciation considérable, cet amaigrisse-

ment énorme et cette fonte du tissu adipeux jettent à profusion dans le

liquide sanguin des déchets de désassimilation qui, n'étant plus éliminés

par un rein devenu imperméable depuis longtemps, ni détruits par le foie

insuffisant, augmentent dans de grandes proportions l'intoxication de

l'organisme. Alors, brusquement ou très rapidement, l'œdème des

membres inférieurs devient considérable, les urines sont rares, elles

se chargent d'albumine qui peut atteindre dans certaines circonstances

le chiffre de 2 à 5 grammes par jour, et le malade ne tarde pas

à succomber le plus souvent au miheu d'accidents urémiques.

Vous le voyez, cette cachexie artérielle, caractérisée par cet amaigrisse-

ment et l'émaciation extrême des masses musculaires, par l'aspect pâle et

terreux de la face, forme un contraste frappant avec la cachexie cardiaque

caractérisée au contraire dès le début par l'infiltration des membres, la

conservation de l'embonpoint, l'aspect cyanose ou légèrement bouffi de

la face, la teinte violàtre du nez et des lèvres, au point, écrit Corvisart

« qu'on dirait que tout le système veineux seul est injecté ». Les auteurs

anciens avaient décrit les cachexies « sèches » [tabès sicca de Fernel) et

les cachexies i(. humides ». La cachexie artérielle est bien une cachexie

sèche, la cachexie cardiaque est plutôt humide. Mais il ne faut pas con-

fondre la cachexie cardiaque avec l'asystolie '
: la première résulte de

'Voici un point d'histoire intéressant à rectifier: on attribue généralement à Beau le

mérite d'avoir décrit l'asystolie. C'est là une erreur. Il n'a que le mérite d'avoir donné
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l'aggravation de l'état général {malus corporis habiliis de Celse et

d'Arétée) ; la seconde est due surtout à l'aggravation des désordres

locaux de la circulation.

En résumé, dans l'artério-sclérose du cœur, la mort peut être lente;

et alors elle survient de façons différentes : par asyslolie, par cardiec-

tasie avec thrombose cardiaque, et par des accidents hybrides dus à

Tassocialion de l'asystolie et de l'urémie, par l'urémie seule, par cachexie

artérielle.

La mort peut être aussi rapide, sous l'influence de diverses compli-

cations : ruptures d'anévrismes des artères coronaires dans le péricarde
;

ruptures du cœur par infarctus cardiaques consécutifs à l'oblitération

des coronaires ; accès de suffocation douloureuse à la suite de ces

oblitérations ; accidents urémiques, hémorragies ou ramollissement

du cerveau, par suite de la propagation de l'artério-sclérose à divers

organes.

Enfin, la mort peut être subite, par syncope ou par angine de poitrine.

Cette mort subite que j'ai observée deux fois seulement dans le rétré-

cissement mitral, ne s'observe pas dans les affections simplement val-

vulaires, et l'on ne comprend pas que Stokes ait pu écrire que « la

maladie des valvules mitrales offre des chances plus grandes de mort

subite que les affections analogues de l'aorte ». Sans doute, il y a des

affections de l'orifice auriculo-ventriculaire qui déterminent parfois cette

terminaison subite ou rapide, mais il s'agit alors d'insuffisances mitrales

artérielles avec dégénérescence concomitante du muscle cardiaque, et je

vous ai démontré que ces insuffisances, si elles sont mitrales par le

souffle sont aortiques par la maladie. Il n'est donc pas extraordinaire

que la mort subite survienne dans ces conditions, et il est probable que

Stokes a eu affaire à des cas de ce genre, inconnus alors pour lui.

Quelle est la durée des cardiopathies artérielles? On peut dire qu'elle

est indéterminée. Elle oscille entre trois et six ans, et même davan-

un nom à un étal circulaloire qui a été presque complètement décrit par Corvisart dans
ces lignes :

« Après plusieurs alternatives de mieux et de pis, les malades, immobiles dans presque
tous les cas, le corps courbé en avant, ou dans toute autre attitude forcée, la face bouffie

et violette, les lèvres noirâtres, les traits altérés, décomposés, les yeux souvent cachés-

par le boursoufflement des paupières, la respiration étant courte, entrecoupée, presque
impossible, la toux continue avec crachement de sang ou de mucosités abondantes, les

parois de la poitrine et du ventre gonflées, distendues par la sérosité qu'elles renferment,
les bras, les jambes, déformés par l'inlillration, le pouls inégal, irrégulier, très intermit-

tent, vacillant, insensible, les malades ayant tantôt un léger délire, d'autres fois dans un
état sub-apoplectique, succombent rarement à la rupture d'une tumeur anévrismale,

ordinairement à une sulfocation prompte, et plus rarement à une agonie lente, pendant
laquelle ils semblent s'éteindre par degrés. >•
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tage. Du reste, cette durée dépend du siège de la lésion et surtout de la

médication suivie par le malade.

On voit que les cardiopathies artérielles diffèrent des cardiopathies val-

vulaires par leurs lésions anatomiques, par leur siège, par leur étiologie,

par leur aspect clinique, par ieurs terminaisons, et j'ajoute encore par

leur thérapeutique, comme je le démontrerai plus loin. Les premières

commencent par le cœur central pour finir par le cœur périphérique.

Les cardiopathies artérielles sont latentes dans leur évolution, insidieuses

dans leur début, paroxystiques dans leur marche^ accidentées et saccadées

dans leurs allures, compliquées et variables dans leurs manifestations

viscérales, soudaines et brutales dans leurs explosions asystoliques.

Leur syraptomatologie n'est pas seulement cardiaque, mais encore arté-

rielle ; c'est pourquoi elle doit comprendre la description de symptômes

extra-cardiaques et de symptômes ca/'â^zV/^r^^es proprement dits, et qu'elle

est subordonnée aux six lois cliniques suivantes que j'ai établies et que

je crois utile de rappeler pour aborder fructueusement le diagnostic des

cardiopatliies artérielles avec d'autres maladies.

A. — SYMPTÔMES EXTRA-CARDIAOUES

{"Vartériosclérose du cœur, comme l"artériosclérose généralisée, étant

l'effet et non la cause de l'hypertension artérielle, est caractérisée, pen-

dant la plus f/rande partie de son évolution clinique, par les symptômes

de cette hypertension {symptômes d'hypertension artérielle) ;

2° Dans l'artériosclérose, sous l'influence des sténoses artérielles,

organiques par endartérite, ou fonctionnelles par spasme vasculaire,

tous les viscères et appareils sont en imminence continuelle de fatigue

ou de méiopragie {symptômes tnéiopragiques)
;

3° L'insuffisance rénale {à laquelle peut se joindre l'insuffisance

hépatique) est un symptôme précoce et presque constant des cardiopa-

thies artérielles, même en Fabsence d'albuminwie {symptômes toxiques).

t

B. — SYMPTÔMES CARDIAQUES

4° En raison de la dégénérescence du. myocarde, toute cardiopathie

artérielle est en imminence continuelle de dilatation cardiaque et d'ac-

cidents angineux;

0° En raison de la dégénérescence du myocarde, le rythme du cœur
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étant fonction du muscle cardiaque, les cardiopathies artérielles s accom-

pagnent presque toujours de symptômes arythmiques ;

6° En raison delà généralisation de l'artério-sclérose, les cardiopathies

artérielles sont souvent associées à la sclérose d'autres organes, elles se

terminent non seulement par lasystolie, la cardiectasie et la mort

subite, mais aussi par hémorragie cérébrale, urémie, etc.

II. Le tableau clinique que je viens de présenter, a eu pour but de

montrer les différences nombreuses séparant les cardiopathies valvu-

laires et les cardiopathies artérielles, maladies qui avaient été pour la

plupart confondues jusqu'à ce jour et que j'ai séparées. Les longs détails

dans lesquels je suis entré sur la description des cardiopathies arté-

rielles sont justifiés par l'importance de la question, puisqu'il est démon-

tré pour moi que ces dernières sont presque trois fois plus nombreuses

que les cardiopathies valvulaires, dans le rapport de 70 p. 100.

Continuons cette discussion du diagnostic en passant en revue les

différentes maladies qui peuvent simuler la cardio-sclérose et ses prin-

cipales complications.

i" Le diagnostic doit être d'abord établi avec les myocardites chro-

niques des divers auteurs. A ce sujet, je dois répéter encore qu'un

grand nombre d'entre elles rentrent dans la catégorie des scléroses dys-

trophiques du myocarde consécutives à la lésion des coronaires, et que

la myocardite est aussi rare que l'encéphalite. Les symptômes que l'on

attribuait naguère à cette dernière sont maintenant mis sur le compte

du ramollissement cérébral par oblitération embolique ou thrombosique

des artères de l'encéphale ; les symptômes que l'on attribue à la myo-

cardite doivent également être rattachés, le plus souvent du moins, à

l'endartérite oblitérante des coronaires.

On a décrit quatre types de myocardites chroniques non suppuratives :

a). La myocardite scléreuse hypertrophique
;

b). La myocardite interstitielle ;

c). La myocardite segmentaire essentielle ;

il). La myocardite granulo-graisseuse.

a). La myocardite scléreuse hypertrophique, décrite par Juhel-Rénoy

et Rigal en 1881 ', est caractérisée par la prolifération du tissu conjonc-

tif interstitiel du cœur produisant l'atrophie de l'élément musculaire
;

* Arch. de médecine, 1881. — Jlhel-Uésoy (Thèse in. de Paris, 1882).
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cette prolifération du tissu conjonctif est elle-même consécutive à la

périarlérite et à l'endo-périartérite, de sorte que l'altération du myo-
carde, d'origine inflammatoire et non dystrophique, part des petites

artères autour desquelles « se cantonne la lésion ». On voit par là quelles

profondes différences séparent cette myocardite /?cVi-vasculaire de la

cardio-sclérose qui n'est pas une maladie inflammatoire et dont les

lésions dégénératives se produisent à l'extrémité du territoire vasculaire

oblitéré, ce qui en fait une sclérose ^«z/'r?-vasculaire.

Cette myocardite scléreuse hypertrophique se traduit cliniquement par

les symptômes suivants :

Affaiblissement des systoles et du pouls coïncidant avec leur augmen-
tation de fréquence et leur régularité ; hypertrophie cardiaque progres-

sivement croissante ; absence fréquente de tout bruit de souffle
;

troubles de la sensibilité cardiaque et douleur au cinquième espace

intercostal ; affaiblissement de la contraction systolique et du choc pré-

cordial ; tendance au\ attaques asysloliques ; congestions pulmonaires

actives.

/;). La myocardite interstitielle chronique, décrite par Bard et Philippe

en 1891, est caractérisée anatomiquement par l'inflammation chronique

primitive du tissu conjonctif intermusculaire du cœur, cette inflamma-

tion étant indépendante des lésions vasculaires. On voit par là que si la

myocardite de Juhel-Rénoy et Rigal se rapproche de notre cardio-sclé-

rose par l'origine artérielle, la myocardite de Bard et Philippe s'en

éloigne beaucoup plus, puisqu'elle admet la phlegmasie primitive de ce

tissu conjonctif sans l'intervention d'aucune lésion vasculaire. Dernière-

ment encore, le premier de ces auteurs a généralisé davantage cette opi-

nion en admettant que les crises asysloliques des maladies du cœur sont

moins souvent dues à un surmenage mécanique de cet organe qu'à des

poussées inflammatoires subaiguës du myocarde '.

Les symptômes attribués à cette myocardite interstitielle chronique

sont les suivants :

Une période latente caractérisée déjà par l'apparition de quelques

troubles fonctionnels, parmi lesquels une gêne des contractions car-

diaques résultant de l'hypertrophie du cœur et de l'élévation consécutive

de la pression artérielle, quelques troubles respiratoires et douleurs

sourdes dans la région précordiale ; une période d'état caractérisée par

une voussure précordiale plus ou moins accusée, l'abaissement de la

pointe du cœur ordinairement bien perçue, l'augmentation de la

' Revue de médecine, 1881. — Bard. Contribution ù l'étude de l'asvstolie (Lyon médi-
cal, 1892).
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malitc cardiaque dans tous les sens, les troubles arythmiques nombreux

presque constants et par une forme d'arythmie « en salves », parfois

par des douleurs sourdes se montrant dans toute l'étendue de la paroi

précordiale, par des poussées de bronchite ou de congestion pulmonaire,

par l'absence habituelle de souffles valvulaires, enfin par les progrès

croissants de l'asystolie.

c). La myocardie serjmentmre séiiile est une affection chronique du

myocarde caractérisée anatomiquement par une sorte de morcellement

de la fibre musculaire du cœur, consécutif lui-même à la fente du

ciment existant au niveau des traits scalariformes d'Eberlh. Cette lésion

avait déjà été décrite dès 1877 par Landouzy et Renaut qui l'avaient

attribuée à tous les cas d'asthénie du myocarde. Plus tard, Renaut en

1888 et Mollard en 1889 ' la décrivirent chez le vieillard à titre de maladie

primitive et indépendante, surtout de lésions scléreuses ou vasculaires.

Voici les symptômes attribués à cette forme de cœur sénile :

Parfois, absence d'oppression et de palpitations, inégalité et irrégu-

larité du pouls, arythmie paroxystique, pouls arythmique «multiforme»,

tachycardie ; affaiblissement des contractions cardiaques et du choc pré-

cordial, lequel reste intramamelonnaire ; augmentation de la matité car-

diaque (forme de matité rectangulaire dépassant exceptionnellement le

bord gauche du sternum, opposée à la matité cylindroïde du rétrécisse-

ment aortique, piriforme du rétrécissement mitral, en gibecière de

l'insuffisance mitrale avec rétrécissement, etc.) ; atténuation des bruits

cardiaques , souffle syslolique médiocardiaque (souffle doux , faible

ou fort, sans bruit musical et sons harmoniques surajoutés, locaUsé à

égale distance du foyer aortique et mitral, sans propagation vers l'ais-

selle) ; œdème latent prétibial et œdème vrai des membres inférieurs
;

œdème variable des bases pulmonaires prédominant à gauche avec ten-

dance à l'engouement ; absence de signes de congestion veineuse

passive dans la grande circulation, de tuméfaction du foie et de

congestion rénale, pâleur spéciale des malades, etc.

R y a dans cette description un assez grand nombre de symptômes

qu'on retrouve dans la cardio-sclérose, telle que je l'ai décrite.

Par exemple, le « pouls arythmique multiforme », qu'on peut appeler

plus simplement pouls anjtlunique variable, est un fait qu'il m'a été

donné d'observer fréquemment; il est caractérisé par une arythmie qui

change d'un moment à l'autre, et les variations portent surtout sur

l'amplitude du pouls. » D'un tracé à l'autre, comme le disent si justement

' Landouzy et Renaut {Soc. de biol., 1878). — Renaut et Mollard {Loc. cit.).
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Renaud et son élève Mollard — cette amplitude passera d'un minimum
de 8 millimètres à un maximum de 20, pour ne plus atteindre, dans le

tracé suivant, qu'un maximum de 10 à 12 millimètres. » Les tracés

sphygmographiques recueillis sur le même malade à plusieurs jours ou

seulement à quelques heures de distance, et que l'on peut étudier dans

une de mes leçons précédentes', montrent bien la valeur de cette forme

d'arythmie.

Renaul parle d'un œdème prétibial « latent ». Pourquoi latent, puisqu'il

suffit de le chercher pour le trouver, et qu'on le constate facilement par

la pression profonde et persistante de la peau sur la région prétibiale ?

Les symptômes ne sont latents que pour ceux qui ne les connaissent

pas ou qui ne savent pas les chercher, et mon savant collègue de Lyon

est de ceux auxquels ce reproche mérite le moins d'être adressé.

Ce qui rapproche encore la description clinique de cette myocardite

segmentaire de celle de la cardio-sclérose, c'est l'influence de la moindre

cause, de la moindre maladie intercurrente (bronchite, congestion pul-

monaire, grippe, choc traumatique, etc.) sur l'aggravation rapide et

subite de la cardiopathie, ce sont encore ses terminaisons par syncope,

par asystolie, ou encore par faiblesse et inertie générale.

Ces similitudes dans l'étude clinique de ces diverses myocardiles

chroniques confirment heureusement la description de la cardio-sclérose

que j'ai donnée depuis 1883. Cependant, il me semble que la désignation

de « cœur sénile », donnée par Haushalter, Démange, Odriozola, LetuUe,

Renaut et Mollard', comprend des faits et des maladies assez dispa-

rates. Le « cœur sénile », en effet, correspond à cinq types différents :

1° A l'athéromasie des coronaires, sans aucune lésion consécutive du

myocarde (forme athéromasique simple) ;

2° Â l'athéromasie des coronaires avec atrophie du myocarde (forme

atrophique du cœur sénile
;

3° A l'athéromasie des coronaires avec hypertrophie du myocarde

(forme hypertrophique du cœur sénile)
;

4" A l'artério-sclérose du cœur avec sclérose dystrophique du myo-
carde (forme dystrophique)

;

5° A la myocardite segmentaire. Mais il n'est pas encore démontré

que celle-ci soit une maladie réelle, isolée de toute altération vasculaire.

d). Quelques auteurs s'attardent encore à décrire une myocardite

chronique graisseuse ou qranulo-graisseusc. Or, il en est de même pour

1 Voir pages 294-296 et 302.

' Haushalter (Thèse de Xancy, 1880). — Démange. Ktude clinique et anatomo-palliolo"
gique sur la vieillesse, 1886. — Odriozola [Thèse de Paris, 1888). — Letllle, Re\alt,
MOLLAHD {LOC. cit.).

HENRI HUCIIARD. — MALADIES DU CŒUR. 24



370 QUATORZIÈME LEÇON

celle maladie que pour la myocardile segmenlaire laquelle est, selon

toute probabilité, une lésion consécutive à d'autres altérations et non une

maladie autonome cl primitive. Je vais même plus loin, elen m'appuyant

sur de nombreuses recherches anatomo-palhologiques, je suis en mesure

de faire cette affirmation : La « myocardite » granulo-graisseusepr»«27«'re

n'existe pas. Il y a, sans doute, des dégénérescences granulo-graisseuses

secondaires que l'on peut observer à titre de lésion presque banale dans

le cours des myocardites ou de l'artério-sclérose du cœur (et il est

démontré que celle sorte de dégénérescence est encore plus rare qu'on

l'a dit), mais il n'y a pas lieu d'en faire une forme clinique distincte et

à plus forte raison une maladie spéciale. El cependant, quel luxe de

détails symptomatiques dans la description de cette maladie !

On dit que le cœur est douloureux à la pression, on parle de douleurs

rétro-sternales et angoissantes, de troubles dyspnéiques, de pouls ralenti

ou accéléré, d'accidents dus à la mise en action des nerfs pneumogastri-

ques, d'attaques syncopales ou comateuses pseudo-apoplecliques, etc.

Il y a de tout dans celle symptomatologie : des symptômes dus à l'en-

dartérile coronaire, à l'imperméabilité rénale, à la sclérose bulbaire. On y
remarque la confusion de la dégénérescence granuleuse des fibres mus-

culaires du cœur avec la surcharge graisseuse de cet organe et de ses

espaces interstitiels, maladie qui se traduit d'ordinaire par le ralentisse-

ment de pouls, la faiblesse des contractions cardiaques, la fréquence

des accidents lipothyraiques et par la respiration de Cheyne-Stokes.

Après avoir résumé la symptomatologie attribuée par les différents au-

teurs aux quatre variétés de myocardites chroniques, il faut maintenant

établir leur diagnostic avec la cardio-sclérose. Or, à ce point de vue, il

n'y a qu'une chose à dire :

Toutes les myocardites chroniques, étant des affections locales, ne

présentent aucun des symptômes extra-cardiaques que j'ai réunis sous

le nom de « stigmates de la cardio-sclérose » (symptômes d'hyperten-

sion artérielle, symptômes méiopragiques et toxiques).

Parmi les symptômes cardiaques et cardio-aorliques, voici encore ceux

qu'on ne rencontre pas d'ordinaire dans les myocardites : la dyspnée

douloureuse due à l'endartérile coronaire à son début, la dyspnée toxique ;

les symptômes cervico-aortiques (relenlisscment diastolique de l'aorte

battements anormaux des artères cervicales, augmentation de la malilé

aortiquc et élévation des sous-clavières); les symptômes dus à l'aorlite

souvent concomitante, l'œdème aigu du poumon, les accidents angineux;

"la tendance à la cardiectasie aiguë, etc.

Enfin, la marche de la cardio-sclérose en trois périodes [artérielle,
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eardio-artêrielle , mitro-arU'-rielle) et les symptômes de la cachexie

artérielle, telle que je l'ai décrite, n'appartiennent pas à l'évolution cli-

nique des myocardites.

Parmi les symptômes communs aux myocardites et à la cardio-sclé-

rose, il faut signaler : la dyspnée d'effort, les poussées de congestion

active du poumon, la congestion passive des bases pulmonaires, l'aug-

mentation de la matité précordiale, l'affaiblissement des contractions

cardiaques et du choc précordial, l'absence habituelle de souffles valvu-

laires, l'arythmie, etc. Les allorythmies ou arythmies rythmées (rythme

couplé ou tricouplé du cœur) me paraissent plus fréquentes dans la

cardio-sclérose, puisqu'elles ne sont signalées par aucun auteur dans les

diverses myocardites.

Malgré tous ces caractères distinclifs, je persiste à croire qu'un grand

nombre d'observations, désignées sous le nom de « myocardites chroni-

ques », doivent être rangées dans la classe des cardiopathies artérielles.

2* Le cœur rénal de la néphrite interstitielle offre beaucoup de points

communs avec la cardio-sclérose. Les premiers signes de celte néphrite,

qui mérite souvent le nom de néphrite artérielle, sont ceux de la cardio-

sclérose : hypertension artérielle, palpitations, tachycardie légère, insuffi-

sance aorlique fonctionnelle et dilatation de l'aorte, dyspnée d'effort,

polyurie, état congestif de la base du poumon.

D'une façon générale, les symptômes des scléroses cardiaque et rénale

sont souvent associés dans la forme cardio-rénale de la maladie. Mais,

lorsque l'artério-sclérose rénale prédomine ou lorsqu'elle existe à l'état

isolé, l'hypertrophie cardiaque est plus considérable, les battements du

cœur, tout en étant plus accélérés, sont presque toujours réguliers, il

n'y a pas d'arythmie, ou celle-ci n'existe vers la fin de la maladie que

dans les cas où le myocarde a été atteint à son tour, et cela le plus sou-

vent sous la forme de quelques intermittences ou faux pas du cœur.

Enfin, les modifications de l'urine, la présence de faibles quantités d'al-

bumine, l'existence d'un bruit de galop caractéristique, etc., s'observent

beaucoup plus fréquemment dans la néphrite interstitielle.

3° La péricardite aiguë ou subaiguë avec accidents angineux (comme

Ândral en a signalé plusieurs cas), ou encore la péricardite à forme

paralylique due à la complication de myocardite et se manifestant par les

symptômes d'insuffisance et même d'impuissance cardiaque, peuvent, en

reproduisant quelques-uns des symptômes de la cardio-sclérose, être

confondus avec cette maladie. 11 en est de même des adhérences du

péricarde. Mais, l'erreur ne doit pas être de longue durée, si l'on porte
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l'attenlion sur les signes bien connus des péricardiles aiguës et chro-

niques et sur les symptômes extra- cardiaques de la cardio-sclérose.

4" Quand la cardio-sclérose s'accompagne de poussées de congestion

active vers le sommet de l'un des poumons avec ou sans hémoptysie, et

surtout lorsque ces accidents congestifs surviennent pendant la période

de cachexie artérielle avec grand amaigrissement, on peut croire à une

phthisie pulmonaire, et celte erreur est d'autant plus compréhensible que

les deux maladies peuvent parfois coexister chez les mêmes sujets en rai-

son de la relation existant d'après Stokes entre les « diathèses athéro-

mateuse et tuberculeuse ». Il suffit d'être prévenu de cette erreur pour

ne pas la commettre, et l'examen bacillaire des crachats est destiné à lever

tous les doutes.

3° Comme l'arythmie est un symptôme habituel de la cardio-sclérose,

et qu'elle peut constituer parfois même le seul symptôme de la forme

arythmique de la maladie, on comprend qu'en présence d'une arylhmie

plus ou moins persistante, on puisse croire à une cardiopathie artérielle

qui n'existe pas. Je renvoie à ce sujet à la classification que j'en ai

donnée' et je ne retiens pour le moment que les arythmies congénitale,

réflexe, angoissante essentielle paroxystique, et celle des affections

valvulaires.

a). J'ai observé trois cas d'arythmie existant depuis l'enfance ou

depuis la naissance chez des sujets adultes ou même avancés en âge.

Il s'agissait peut-être de myocardite fœtale qui avait laissé pour toujours

cette perversion rythmique du cœur (arylhmie congénitale). En tout

cas, l'absence de tout autre accident cardiaque permet d'établir le

diagnostic. Mais il ne faut pas confondre cette arythmie congénitale qu'on

peut observer jusque dans un âge avancé, avec l'arythmie sénile qui sur-

viendrait, d'après certains auteurs, presque à l'état physiologique et

normal, par les progrès de l'âge, et que j'attribue au contraire au déve-

loppement d'une cardio-sclérose plus ou moins latente chez le vieillard^.

' Voir page 276.

2 ,1'ai rappelé, à la page 2.51, que Rchniallz (de Dresde) avait décrit une sorte d'arythmie

sénile, survenant normalement cliez tous les vieillards en l'absence de toute maladie du

cœur ou des artères, ce qui est bien douteux, puisqu'on trouve rarement îles vieillards

sans lésions athèroraateuses du système artériel. Uu reste, bien avant cet auteur, Amiral

avait parlé de cette arythmie sénile à laquelle il avaitattribué son vrai caractère clinique,

et liard rappelle que StoU s'était exprimé autrefois en ces termes : « Pulsus in senibus

et rythnio et tempore, universim omni modo inœqualis esse potest, intermittens, rcmit-

tens, sanitas licet huic œtate compctens sat belle subsistât. Ilinc alius canon est quod

pulsus senum inordinatus is fueril, lerrere medicum non deboat, si cœtera bona sint. •
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b.) Les arythmies roflcxes, symptomatique.s de maladies des voies

digeslives (estomac, intestin, foie, etc.), de l'utérus et de ses annexes,

peuvent être confondues avec celles de la cardio-sclérose, surtout lors-

qu'elles surviennent à l'âge oii se montrent d'ordinaire les affections

cardio-artérielles, et lorsqu'elles persistent pendant plusieurs années,

comme j'en ai vu d'assez nombreux exemples. A ce sujet, je signalerai

seulement le fait suivant : il s'agit d'une femme d'une quarantaine d'an-

nées, affectée depuis trois ans d'une arythmie cardiaque presque persis-

tante, que l'on rattachait au développement d'une affection cardiaque,

et qui fut délivrée pour toujours de ce simple trouble fonctionnel, le

jour où on lui enleva un petit polype de l'utérus. Dans la plupart des

cas d'arythmies réflexes, on observe le plus souvent un signe important

d'hypertension dans la circulation pulmonaire avec retentissement sur

les cavités droites du cœur, je veux parler du retentissement diastolique

à gauche du sternum. Dans les cardiopathies artérielles, ce retentissement

siège le plus souvent à droite.

c.) \!arythmie angoissante jjaroxijsliqiie et esseiitielle est une ma-
ladie nouvelle, décrite par aucun auteur et dont je possède déjà cinq obser-

vations. Je ne doute pas de sa fréquence plus grande quand on la con-

naîtra mieux. Voici en quoi elle consiste : Au milieu du meilleur état de

santé, survient chez un sujet relativement jeune le plus souvent (vingt-

cinq à quarante-cinq ans), une arythmie désordonnée avec pulsations fortes,

faibles et inégales, s'accompagnant presque toujours d'une sensation

angoissante sans douleur angineuse. L'accès dure quelques heures, pendant

unejournéeou même pendant plusieurs jours, et par la suite pendantplu-

sieurs semaines
; puis, il se termine par la prompte régularisation des

battements cardiaques qui peuvent conserver leurs caractères absolu-

ment normaux pendant plusieurs semaines ou même pendant plusieurs

mois, jusqu'à la crise suivante qui survient presque toujours spontané-

ment et sans cause. J'ai observé cette affection, surtout chez les névro-

pathes elles neurasthéniques, en l'absence de toute lésion cardiaque.

d). Dans la cardio-sclérose à type myo-valvulaire que j'ai décrite,

l'existence d'un souffle systolique à la pointe avec arythmie peut faire

croire à l'existence d'une insuffisance mitrale d'origine rhumatismale. Je

renvoie, à ce sujet, au tableau du diagnostic des deux maladies '.

6° Il s'agit maintenant d'établir le diagnostic du siège de la cardio-sclé-

rose, de ses associations fréquentes avec les scléroses d'autres organes,

et de ses complications.

' Voir page 291.
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a). Pour le siège, le diagnostic reste encore difficile et.même insoluble

dans la plupart des cas. Mais je ne le crois pas toujours impossible, et des

recherches ultérieures montreront la possibilité d'établir, au point de vue

clinique, la réalité des localisations myocardiques que l'anatomie patho-

logique m'a révélées. La cardio-sclérose n'est pas toujours, comme on

l'a cru à tort, une maladie dilTuse, étendue à tout l'organe, et j'ai démon-

tré qu'elle se localise de préférence dans un point du cœur ou dans un

autre, parce qu'elle est sous la dépendance de tel ou tel territoire vascu-

laire atteint d'oblitération complète ou incomplète.

Lorsque la sclérose affecte seulement la cloison interventriculaire, elle

réalise, avons-nous dit, la symptomatologique un peu incomplète d'une

communication anormale entre les deux ventricules. Quand elle atteint

les régions ganglionnaires et le point vital de Schraey et Kronecker, elle

peut se terminer par la mort subite. Enfin, quand elle envahit toute la

pointe de l'organe, elle donne lieu à la dilatation cardiaque, à l'insuffi-

sance fonctionnelle de l'orifice auriculo-ventriculaire, et la mort subite,

trois fois sur les six cas que j'ai observés avec Weber.

Mais jusqu'ici, on ne saurait aller plus loin, et il serait prématuré

d'assigner au siège de la cardio-sclérose des signes cliniques spéciaux

dont la valeur pourrait à bon droit être contestée. C'est là un chapitre

d'attente.

b). Quant au diagnostic de la cardio-sclérose associée, il est facile et il

doit toujours être établi. Les détails dans lesquels je suis entré au sujet

des formes cliniques de la maladie doivent lever tous les doutes.

c). Est-il possible de faire le diagnostic de graves complications qui

surviennent parfois dans le cours ou à la fin des cardiopathies artérielles,

des anévrismes pariétaux du cœur et des ruptures de cet organe ?

Pour les anévrismes, la solution de cette question reste encore à

trouver. Du reste, cette complication est extrêmement rare, puisque j'en

ai observé cà l'autopsie un seul cas depuis dix ans. Dans sa thèse si remar-

quable, en 1867, Pelvet a divisé les observations d'anévrismes cardiaques

en trois groupes : suivant que la maladie a été latente, ou encore qu'elle a

offert seulement les signes d'une affection cardiaque, ou enfin qu'elle a

présenté des signes positifs. Or, parmi ces derniers, je vois signalés les symp-

tômes suivants : douleur précordialc, dyspnée, voussure localisée à la

paroi, une autre fois dépression épigastrique à chaque révolution car-

diaque, irrégularités du cœur, contraste entre l'impulsion énergique des

contractions ventriculaires et la faiblesse de ses bruits d'après Aran, dédou-

blement du secondbruit, existence d'un >. murmure double à temps sépa-
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rés » d'après Gendrin, un certain bruil de bombes, souffle systolique de la

pointe se prolongeant dans la diastole d'après C. Paul, etc.

On voit qu'il n'y a rien de spécial dans cette syraptomatologie qui repro-

duit à la fois celle de la coronarite, de l'aortite et des adhérences péri-

cardiques. Cependant, je dois rappeler l'existence d'un bruit de galop

particulier observé par Rendu, et dont j'ai donné la description à l'une

de mes leçons précédentes'. Dans ce cas, le bruit surajouté se percevait

immédiatement après le claquement sygmoïdien et pendant la diastole

(ce qui n'est pas un caractère distinclif avec les autres bruits de galop),

il avait un timbre éclatant, différent du timbre sourd du galop rénal, enfin

il s'entendait au-dessus de la pointe à la partie moyenne du ventricule

avec propagation vers le sternum et l'appendice xiphoïde. Je doute que

ces caractères de timbre, de siège et d'étendue du bruit de galop soient

suffisants, non seulement pour établir le diagnostic d'un anévrisnie parié-

tal du cœur, mais même pour « permettre d'y songer ». Du reste, il

importe de rappeler que ces anévrismes cardiaques procèdent de causes

différentes, et qu'ils peuvent être consécutifs, à des infarctus du cœur, à

la dégénérescence du muscle cardiaque, enfin à la péricardite adhésive.

C'est à cette dernière variété qu'appartenait le fait auquel je viens de

faire allusion.

Les ruptures du cœur ne surviennent dans la cardiosclérose qu'à

la suite des oblitérations complètes et rapides d'une branche importante

des coronaires, lesquelles sont promptement suivies d'un véritable

ramollissement avec dégénérescence graisseuse de la paroi cardiaque

correspondante [myomalacia cordis). Lorsque l'obhtération est lente,

progressive et incomplète, ce qui est le cas le plus fréquent, elle aboutit

à la production de la sclérose dystrophique, le plus souvent sans dégé-

nérescence graisseuse.

Quand la rupture du cœur survient, la mort peut être subite, et, dans

ce cas, il n'y a aucun signe qui puisse renseigner sur la cause de la ter-

minaison fatale. Elle est encore rapide (après une heure ou deux), et l'on

peut croire à une sévère attaque d'angine de poitrine. Enfin, elle est

lente (quelques heures, un à cinq jours) dans les cas assez fréquents

oîi la rupture se fait en plusieurs temps. Alors, il faut encore distinguer

les symptômes de la rupture elle-même, laquelle se traduit d'ordinaire

par une extrême douleur précordiale ressemblant à l'angine de poitrine

et par des troubles dyspnéiques, avec ceux de l'épanchement rapide du

sang dans la cavité péricardique (orlhopnée, refroidissement des extré-

mités, tumulte lointain des bruits du cœur, affaiblissement extrême et

' Voir page 206.
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disparition du pouls radial, sorte de bruit de clapotement de la pointe,

etc.). Quand on observe ces symptômes dans le cours d'une cardio-

sclérose, quand on constate avec une douleur précordiale violente et

subite les symptômes rapides d'un gros épanchement péricardique, on

peut penser à la rupture du cœur; mais, il n'est pas toujours possible

de l'affirmer, et, du reste, il faut bien se rappeler que cette terminaison

est extrêmement rare, puisque je ne l'ai, pour ma part, observée qu'une

seule fois.

Quant aux infarctus du cœur sans rupture de cet organe, leur dia-

gnostic est absolument impossible.

1° On voit parfois dans la cardio- sclérose, surtout chez les individus

. âgés, la dégénérescence calcaire du cœur. Il s'agit toujours d'une trou-

vaille d'autopsie, et il n'existe aucun symptôme capable de la faire

reconnaître. Cependant, vous avez vu deux cas où elle a coïncidé avec

des accidents de cyanose très accusée. Mais le fait viendrait-il à se con-

firmer, qu'il ne permettrait pas encore d'établir ce diagnostic!

Je termine ici celte longue description clinique de la cardio-sclérose

dont j'ai commencé l'étude depuis plus de dix années. Je serai heureux

d'avoir pu démontrer que cette maladie, devenue si fréquente (sans doute

parce qu'on la connaît mieux et qu'on s'y expose davantage par le

régime alimentaire), n'est pas une de ces lésions silencieuses, impos-

sibles le plus souvent à reconnaître au lit du malade. Elle a une symp-

tomatologie propre, et je puis affirmer qu'à son sujet le diagnostic est

rarement en défaut. Sur le terrain immuable de la clinique, l'accord se

fera certainement entre les différents auteurs disposés à combattre mes

idées. Sur le terrain plus mouvant de l'anatomie pathologique, les dis-

putes doctrinales régneront peut-être encore. Et cependant, je crois avoir

démontré d'une façon irréfutable la très grande fréquence des scléroses

dystrophiques du myocarde. Mes contradicteurs étudieront encore avant

de réfuter trop hâtivement. Car, nous perdons parfois le meilleur de

notre temps à redresser les erreurs d'autrui, et si l'on considère la suc-

cession interminable de théories le plus souvent contradictoires qui ont

régné en médecine, on se plaît à dire que l'étude de notre science est

la 'meilleure école de modestie.
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ARTÉRIOSCLÉROSE DU CŒUR (fin)

III. — Thérapeutique.

I. — Traitement de la cardio-sclérose à ses diverses périodes : artérielle, cardio-

artérielle, mitro-artérielle.

1" Période artérielle. —• Traitement hygiénique et alimentaire. Médication de
l'hypertension artérielle. Emploi de la trinitrine et des iodurcs.

2" Période cardio-artérielle. — Trinitrine et médication iodurée. Leur action

physiologique et thérapeutique. Mode d'emploi. Résultats de cette médication et

observations à l'appui. Deux indications à remplir : un cœur à Ibrtifier, des dégé-
nérescences artérielles à combattre.

3" Période mitro-artérieUe. — Traitement des affections valvulaires mal compen-
sées.

II. a). Emploi de la digitale (contre-indications et indications).— Mauvais effet de l'er-

got de seigle, de la digitale dans l'angine de poitrine, dans le cours de la néphrite

interstitielle à la période d'hypersystolie et d'hypertension artérielle. Production

par la digitale, d'hémorragies et d'embolies cérébrales, d'accès sténocardiques cb.ez

les angineu.x. Indications de la digitale dans le cours ou à la (in des cardiopathies

artérielles, à leur période de mitralité. — Traitement des palpitations par la léfrigé-

ratioii de la paroi précordiale. — L'état hyposystolique est la première indication

de la digitale. L'hypertension artérielle et les complications rénales avec ou sans

albuminurie ne sont pas des contre-indications absolues à son emploi. — Mode
d'action, doses et forme du médicament. Digitaline cristallisée, toujours préfé-

rable aux tisanes de digitale. Méthode d'administration de la digitaline.

6). Emploi du régime lacté et traitement de la dyspnée cardiaque.

Régime alimentaire et diète lactée dans la dyspnée toxique. Règles pratiques pour
l'administration du régime lacté. Son mode d'action et ses résultats. Le lait, médi-

cament anti-mèiopragique. Antisepsie intestinale.

Cl. Traitement des dyspnées nervo-réflexes . Bromure de potassium à haute dose.

d). Traitement des dyspnées cardioplégiqucs. Saignées générales.

e). Traitement de la dyspnée mécanique ou cardio-pulmonaire. Digitale.

f). Traitement de la dyspnée par œdème aigu du poumon : saignée, injections

de caféine, de strychnine, électrisatiun du nerf vague, cautérisations ponctuées,

vésicatoires, ventouses sèches. Inefficacité de l'atropine.

g). Emploi de révulsifs. — Leur abus, leur inutilité. Résumé de l'action physio-

logique des excitations cutanées.



378 yUINZIÈME LEÇON

h). Méthode de réduction et d'cnirnimmcnt musculaire . — Première indication :

réduction de la masse sanguine : méllioiies de Valsalva et Albertini, de Morgagni,
Corrigaii, Stokes, CErtel. Valeur thérapeutique des » cures de liquides » et des
« cures de terrain » dans les affections du cœur. Système d'QErtel, ses dangers,

son ineilicacité dans la cardio-sclérose. Indications de la cure des liquides dans
cette maladie.

i). G>jm.)iastique médicale. — Son action physiologique et thérapeutique.

j). Traitement hydro-minéral. — Ses indications et contre-indications..

Pour fixer les indications du traitement des cardiopatliies artérielles,

il faut avoir présente à l'esprit la division que j'ai donnée de la cardio-

sclérose en trois périodes (artérielle, cardio-artérielle, milro-arlérielle*).

1. — Le traitement hygiénique et alimentaire de la première période

a déjà été indiqué au sujet de la médication de l'hypertension artérielle.

Je ne ferai donc que la résumer ici :

Il faut éviter le surmenage sous toutes les formes, les excès de toutes

sortes et surtout les excès de table, l'abus de la viande et surtout de la

viande peu cuite et faisandée, les boissons alcooliques, les bières fortes,

les vins de Bourgogne ; les bouillons et les potages gras qui sont des

solutions de poison ou de véritables décoctions de ptomaïnes, les poissons,

les fromages faits, les salaisons, la charcuterie, les conserves alimen-

taires'.

Il faut donner la préférence à une alimentation composée de beau-

coup de laitage sous toutes les formes, de légumes, de quelques œufs,

et, en dernier lieu, de viandes très cuites et fraîches. Lorsque la plénitude

vasculaire est considérable, il peut y avoir indication de prescrire un
régime sec mitigé.

L'alimentation doit donc être soumise à certaines règles fort importantes

' Voir page 227.

' Il est intéressant de constater qu'au milieu du siècle dernier, Sénac avait déjà insisté
sur les mauvais eû'ets d'une nounilure excitante et des bouillons gras qu'il regardait,
dans ces cas particuliers, comme des « poisons ». Voici à ce sujet un passage bien ins-
tructif qui a passé jusqu'à ce jour complètement inaperçu :

> Les aliments qui portent une matière grossière ou trop nourrissante dans des corps
malades, sont des aliments pernicieux ; ils agitent les coi'ps qui jouissent d'une santé
parfaite; ils mettront donc en feu les corps qui souffrent; les bouillons trop forts, ou
les consommés sont donc des poisons ; les bouillons légers sont, il est vrai, moins perni-
cieux ; mais, outre qu'ils s'altèrent dans les premières voies, qu'ils y prennent une
disposition à la pourriture, qu'ils y contractent une àcreté rongeante, ils surchargent
les vaisseaux d'une matière dont la densité donne au cœur plus d'action. •

Comme on le voit, Sénac a soin de distinguer pour cette proscription d'une nourriture
excitante, de bouillons et de polages gras, entre l'état de santé et celui de maladie. Cette
distinction est, en effet, importante ; car on commettrait une grave erreur en me faisant
dire que je défends toujours cette alimentation. Il faut seulement la défendre chez les

individus prédisposés à l'artério-sclérose, et, à plus forte raison, chez ceux qui sont
atteints de cette maladie arrivée à la période viscérale.
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chez les prédisposés àrartério-sclérose ou au\ maladies du cœur d'origine

artérielle, et c'est ainsi qu'est démontrée la vérité de cet adage dans lequel

il ne faut pas voir seulement un simple jeu de mots : modicus cibi, me-

dicus sibi.

Il faut encore de bonne heure favoriser les' fonctions de la peau par des

bains répétés, des lotions froides, et surtout par du massage et des fric-

tions excitantes pratiquées régulièrement tous les matins sur les membres,

ces différents moyens ayant pour but et pour résultat de favoriser la cir-

culation sanguine à la périphérie, et de combattre chez les malades mena-

cés d'artério-sclérose la tendance à la vaso-constriction. Je parlerai plus

loin de cette indication au sujet de la gymnastique.

A cette période, je recommande déjà la prescription d'un médicament

dont l'influence dépressive sur la tension artérielle et Faction vaso-dila-

tatrice sont connues
,

je veux parler de la nitro-glycérine^ que j'ai

désignée, d'après Berthelot, sous le nom de trinitrine (pour ne pas

effrayer les malades). Ce médicament eet si peu dangereux qu'en 1839,

Vulpian en contestait l'influence thérapeutique, ce qui est une exagéra-

tion en sens contraire de ceux qui en redoutent l'emploi.

La trinitrine, dont j'ai introduit l'usage thérapeutique en France', est

un vaso-dilatateur ; elle abaisse la tension artérielle, et en diminuant les

résistances périphériques, elle augmente l'énergie de l'organe central

de la circulation. A l'exemple de Mayo-Robson (de Leeds) et de Rossbach

(d'iéna), je l'ai souvent employée dans les néphrites où j'ai constaté ses

bons effets ; mais contrairement à l'opinion de ces deux auteurs, je la

trouve sans influence sur le symptôme albuminurie, sans action sur la

néphrite parenchymateuse, elle n'agit réellement d'une façon efficace que

sur la néphrite interstitielle pour une raison facile à comprendre. En
effet, la néphrite interstitielle, avant d'être une maladie des reins, est une

affection de tout le système cardio-artériel, c'est le plus souvent une

« néphrite artérielle », c'est-à-dire une des nombreuses manifestations

locales de l'artério-sclérose sur le rein de même pour le groupe des car-

diopathies que j'étudie en ce moment. C'est donc comme médicament

vasculaire que la trinitrine agit indirectement sur le rein, c'est en vertu

de son influence dépressive sur la tension artérielle, toujours exagérée

dans ces néphrites artérielles, qu'elle peut produire d'excellents effets.

MI. IIiciiARD. Propriétés physiologiques et thérapeutiques delà trinitrine (Mémoires de

la Société de thérapeutique el Bulletin de thérapeutique, 30 avril lS8:i). — L'artério-sclé-

rose subaigiié et ses rapports avec le spasme vasculaire. Emploi de la trinitrine {Congrès

de Toulouse, el Revue gén. de clin, et thérap., 1887;. — Voir encore, postérieurement à ce

premier travail et inspirée par lui, la thèse inaugurale de L. .Uahielx (Paris, 1883).
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A ce litre seulement, il faut l'employer de bonne heure dans la première

période de l'artério-sclérose.

Il suffit de prescrire malin et soir, pendant dix à quinze jours chaque

mois, deux à quatre gouttes de la solution alcoolique de Irinilrine au

centième (dose qui peut être portée progressivement, suivant les diffé-

rentes susceptibilités des malades, à 12 et même 20 gouttes par jour, en

trois, quatre, cinq ou six fois).

II. — A la SECONDE PÉRIODE [cardio-artérielle) de l'artério-sclérose, carac-

térisée parles lésions scléreuses des vaisseaux et ensuite du myocarde,

il faut continuer l'emploi des dépresseurs de la tension.

La trinitrine que je prescris encore pendant le cours de cette seconde

période, devient insuffisante parce qu'elle agit seulement sur la tension

vasculaire, et nullement sur les parois du vaisseau. Les nitritcs de sodintn

ou de potassium, employés par Mathew Hay (d'Edimbourg), sont dange-

reux en raison de leur action promptement toxique sur les globules

sanguins, comme de nouvelles expériences me l'ont démontré'. Seul, le

nitritc d'amyle doit rester dans la thérapeutique ; mais son action rapide

et remarquable sur les accès angineux est trop prompte et trop fugace

pour qu'on puisse l'instituer comme mode de traitement de l'artério-

sclérose et des cardiopathies artérielles. Du reste, comme la nitrogly-

cérine, le nitrite amylique n'a aucune action sur le tissu scléreux.

Les iodures joignent à leur influence sur les circulations périphérique

et viscérale qu'ils accélèrent, sur la nutrition des organes qu'ils rendent

plus active, sur la tension artérielle qu'ils abaissent, une action résolu-

tive non moins importante sur le tissu scléreux et sur les parois vascu-

laires. La thérapeutique expérimentale nous apprend les propriétés réso-

lutives et vaso-dilatatrices des iodures. Avec l'aide du D' Eloy, je me
suis adressé, de 1882-1883, à l'expérimentation pour bien démontrer

leur influence sur la tension artérielle, et voici les résultats obtenus :

En évaluant la pression carotidienne du lapin au moyen du manomètre

élastique enregistreur, nous avons constaté l'abaissement de 10,19, et môme
41 millimètres de la colonne mercurielle; ces dépressions se produisent dix,

quinze, trente et trente-cinq minutes après l'administration des iodures,

aux doses de .50 centigrammes de sel par kilogramme du poids vivant'.

' Eloy et IIcciiAnD. Recherches expérimentales sur l'action toxique du nitrite de sodium

(Soc. de thérapeutique, 1S83).

' Lapicoue et G. Sée (Académie de médecine, 188il) ont montré par leurs expériences

deux périodes dans l'action cardio-vasculaire de l'iodure de potassium. La première

période (ou pliase de l'alcali) est caractérisée par raccélération du cœur, l'élévation de la

pression artérielle, la vaso-conslriction, etc. La seconde période (ou période de l'iode) se



ARTÉRIO-SCLEROSE DU CŒUR 381

Ce résultat expérimental démontre que dans le traitement des cardio-

pathies artérielles, les iodures répondent aux principales indications de

la première et de la seconde période.

Au point de vue thérapeutique, on ne saurait trop insister sur la

recommandation suivante :

Une des conditions principales du succès, c'est la persévérance, c'est

la constance dans le traitement, et j'ajouterai encore : c'est aussi et sur-

tout son emploi dès la première période de la maladie. A ce sujet, il

suffit de se rappeler que je distingue deux périodes dans l'artério-sclé-

rose : la période simplement vasculaire ou curable qui n'atteint que les

vaisseau\, et la période viscérale, incurable ou peu curable, lorsqu'elle

a envahi l'intimité des organes. C'est en me conformant à ces principes

que j'ai pu annoncer plusieurs guérisons de cardiopathies artérielles,

guérisons absolument confirmées par la suite '.

Il faut encore établir cette autre règle de thérapeutique :

Toutes les fois que fan doit soumettre à la niédicatioti iodurée, pen-

dant longtemps, un malade atteint d'affection des organes circulatoires,

il faut préférer l'iodure de sodium à l'iodure de potassium.

En voici les raisons :

1° Les sels de potassium longtemps continués peuvent devenir des

poisons du cœur ;

2° Les a2ections cardio-artérielles prédisposent à l'insuffisance et à

l'imperméabilité rénales, et de ce fait, l'accumulation lente et progres-

sive des sels de potasse dans l'économie constitue un danger d'intoxi-

cation ;

3° L'iodure de sodium est mieux supporté par l'estomac, et il expose

moins souvent aux accidents d'iodisme, sans les éviter toutefois d'une

façon absolue.

traduit par l'abaissement de la tension artérielle, la vaso-dilatation. Il en résulte pour le

cœur, pendant la première phase, un renforcement d'action, et pendant la seconde phase,

une plus grande ifacilité de travail par suite de la vaso-dilatation. — Pour l'iodure de
sodium, les expériences des mêmes auteurs ont démontré que, si la seconde phase est

semblable à celle de l'iodure de potassium, il n'en est pas de même de la première phase
où l'on n'observe qu'une hypertension artérielle très légère et très éphémère avec ralen-

tissement cardiaque et quelques intermittences. Us en concluent que, dans la première
phase, les dissemblances tiennent à la différence d'action des radicaux potassium 'et sodium.
Dans les expériences que j'ai faites avec Eloy en 1885, nous n'avons constaté que cette

dernière phase d'action des iodures, et c'est du reste la plus importante, puisqu'elle

démontre qu'ils agissent à la fois comme médicaments de soutien et de soulagement du cœur.
La seconde période étant la • phase iodique •, Eloy a donc eu raison de dire que les mé-
dicaments agissent surtout comme iodiijues, c'est-à-dire par l'iode qu'ils contiennent.

' H. lUcHARD. Des angines de poitrine [Revue de médecine). — Kature et traitement curatif

de l'angine de poitrine vraie (Congrès de Grenoble et Bull, de thcrap., 30 septembre 1885). —
Les cardiopathies artérielles et leur curabilité. (fonjrcs de .V(jhcî/,18 août 1886,etfi«?i. de
thcrap., sept. 1886).
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Dans ces derniers temps, on a émis cette idée que l'iodure de sodium

n'a pas toutes les propriétés toxiques et pliysiologiques de l'iodure de po-

tassium. A cela, je n'ai rien à dire. Depuis longtemps la clinique, sans le

secours de la physiologie, nous avait mis en garde contre la toxicité des

sels de potassium, et c'est pour ce motif, c'est pour ne pas intoxiquer à

la longue nos malades, que j'ai substitué, avec juste raison, l'iodure de

sodium à l'iodure de potassium dans le traitement de toutes les affections

artérielles. L'iodure de potassium est toxique, et l'iodure de sodium l'est

peu; la chose est entendue. Mais, je-ne sache pas qu'on doive toujours

mesurer l'activité thérapeutique d'un médicament à son pouvoir toxique.

A ce compte, le chlorure de potassium devrait être préféré au chlorure

de sodium. Je me suis appuyé, moi aussi, sur la physiologie, sur la

physiologie de Feltz et Ritter qui ont démontré, par leurs expériences,

les dangers de la « potassihémie ». Je me suis encore appuyé sur des

observations de plusieurs années ; elles valent les expériences de quel-

ques minutes ou de quelques heures sur des animaux.

On a été jusqu'à prononcer — au nom de la physiologie — cette

hérésie thérapeutique : l'iodure de sodium est un médicament inerte!...

Or, il faut toujours répondre aux hérésies, parce qu'elles font souvent

leur chemin, bien plus que les vérités scientifiques les mieux démontrées.

Si l'on en croyait la physiologie pratiquée sur les animaux, malades et

médecins se seraient étrangement trompés en constatant les bons effets

de cet agent médicamenteux dans le traitement des affections de l'aorte,

de l'angine de poitrine, des cardiopathies artérielles. Mais, les malades

sont plus intéressants que les cobayes, et si les physiologistes s'appuient

sur les seconds, les cliniciens ont bien le droit de prendre la défense

des premiers.

Les physiologistes comraettentune erreur en assimilant leurs expériences

éphémères qui expliquent seulement certains phénomènes, à l'observa-

tion clinique qui peut s'exercer pendant plusieurs mois et même pendant

plusieurs années et qui, seule, est capable de rendre compte de certaines

actions thérapeutiques à longue échéance.

Ils se trompent encore, lorsqu'ils concluent par leurs expériences, de

l'animal à l'homme, et non de l'homme sain à l'homme malade. Ils

savent cependant que l'action physiologique d'un médicament est diffé-

rente pour le même agent suivant les différents animaux. Il n'est pas

inutile de leur rappeler que la grenouille rousse possède d'autres réac-

tions physiologiques que la grenouille verte
;
que certains animaux sont

absolument réfractaires à quelques poisons, comme à la belladone, par

exemple, tandis que l'homme est extrêmement sensible à ce dernier

médicament. Hé bien, au point de vue des réactions physiologiques et
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thérapeutiques, il y a autant de différence entre l'homme sain et l'homme

malade qu'entre la grenouille verte et la grenouille rousse. Peut-on, dès

lors, asservir toujours l'observation clinique sur les malades à l'expéri-

mentation physiologique sur les animaux ?

Voici la digitale. Si nous nous adressons à la physiologie pour en

connaître le mode d'action thérapeutique — je n'ai pas dit le mode
d'action physiologique — nous sommes dans l'embarras le plus grand.

D'abord, je prie les physiologistes de s'entendre et de choisir au milieu

des innombrables explications qui ont été données. Traube, que l'on

cite souvent, ne s'accorde pas avec lui-même, et je suis bien perplexe

pour choisir entre les trois ou quatre modes d'action qu'il admet succes-

sivement. Quand même vous me prouveriez physiologiquement que la

digitale agit sur les nerfs pneumo-gastriques, et nullement sur le muscle

cardiaque ou sur les vaisseaux, il y aune chose que, vous physiologistes,

vous ne pouvez m'expliquer :

Pourquoi cette différence d'action de la digitale sur l'homme sain et

sur l'homme malade?

Car. voici un fait des plus concluants : Vous prescrivez la digitale à

un cardiaque dans la période d'eusystolie ; v^ous la donnez au même
cardiaque arrivé au stade d'asystolie avec des œdèmes, des congestions

multiples, etc. Dans le premier cas, vous n'aurez presque pas d'action

cardiaque et les urines restent à leur taux normal ; dans le second,

l'action cardio-vasculaire est à son maximum, la diurèse abondante.

Ainsi, chez le premier malade, la digitale n'a aucune action sur les

urines; chez le second, elle devient indirectement un des meilleurs

diurétiques que nous connaissions. C'est la chnique qui nous a appris

tous ces faits; c'est elle, et non la physiologie sur des animaux sains,

qui nous en donne l'explication. En effet, au point de vue clinique,

quelques observateurs, et je suis du nombre, pensent que la digitale agit

plutôt d'abord sur la périphérie du système circulatoire qu'à son centre.

Est-ce la physiologie sur les animaux qui nous a démontré le fait et qui

nous a fourni l'explication '! Non ; c'est une autre physiologie que les

cliniciens ne sont pas toujours inhabiles à faire, et que les physiologistes

de profession, quittant pour quelques instants leurs laboratoires, ne

feraient pas mal de venir étudier à l'hôpital : c'est la physiologie de

Vhomme malade.

Je pourrais citer bien d'autres exemples, et pour revenir au point de

départ, aux iodures, j'affirme, encore une fois, que la physiologie ne

peut expliquer l'action à longue portée de ces médicaments. Il n'était

pas inutile de formuler celte opinion pour prévenir une sorte d'engouement

toujours fatal à la médecine, et pour ne pas mériter ce reproche que
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nous méritons parfois : Les médecins chanr/ent souvent d'idées fixes.

Ils ne doivent avoir qu'une idée fixe, celle de l'observation des malades.

Mais, je tiens à le dire formellement en terminant ces quelques con-

sidérations : la physiologie est certainement utile à la clinique ; elle ne

doit pas l'asservir. La clinique et la physiologie doivent s'appuyer réci-

proquement l'une sur l'autre, avec cette restriction que la seconde a

toujours besoin du contrôle de la première. A ce sujet, les physiolo-

gistes qui font table rase des enseignements de la clinique, et les cli-

niciens qui s'en tiennent à l'empirisme, feront bien de méditer ces

paroles de notre maître à tous, de Cl. Bernard :

« Ceux, dit-il, qui veulent aujourd'hui tout expliquer en médecine par

la physiologie, prouvent qu'ils ne connaissent pas la physiologie et qu'ils

la croient plus avancée qu'elle n'est. Ceux qui repoussent systématique-

ment les explications physiologiques en médecine prouvent qu'ils ne

connaissent pas le développement de la médecine scientifique et qu'ils se

trompent sur son avenir. »

Voilà en quels termes s'adressait Cl. Bernard aux physiologistes à

outrance et aux médecins retardataires. Voilà comment les médecins

peuvent placer la clinique sous la sauvegarde de notre physiologiste qui

était plus qu'un expérimentateur.

Pour revenir à l'action comparative des iodures, je suis en mesure

d'affirmer que l'iodure de sodium, moins actif sans doute que l'iodure de

potassium, possède les mêmes propriétés que celui-ci '. S'il est moins

actif, il est moins nuisible à la longue, il est plus facilement toléré par

l'estomac, et d'après sa composition chimique, il renferme des quantités

d'iode un peu supérieures. Cependant, l'iodure de potassium étant doué

d'une action antisyphilitique incontestable, c'est ce dernier sel que l'on

doit toujours employer de préférence dans toutes les affections cardio-

artérielles où l'on soupçonne l'influence étiologique de la syiiliibs. Dans

les autres cas, et cela en raison de l'action plus grande de l'iodure de

potassium, on peut toujours faire alterner (et telle est ma pratique

depuis longtemps), tous les deux ou trois mois par exemple, ce dernier

médicament avec l'iodure de sodium.

On peut remplacer parfois ces doux iodures par celui de strontium,

depuis que Laborde a démontre l'innocuité des sels de strontium et que

nous avons appris " que cet iodure possède une action cardiaque réelle.

' IIiciiAiiD. De l'acliou tliérapeiitique des médicaments comparée à leur action tliéra-

peulique (Soc. de thérap., mars 1890). — Gingeot. De la prétendue impuissance thérapeu-

tique de l'iodure de sodium (Rev. gén. de clin, et thérapeutique, 6 août 1890).

' .\. Malbec. Les sels de strontium (étude physiologique et thérapeutique (Thèse de
Paris, 1892).

i
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EnQn, lorsque l'élat des voies digestives laisse à désirer, il est préfé-

rable de recourir à l'iodure de calcium, à la dose de I à 2 grammes,

d'après G. Sée. Mais laction lliérapeulique de ces deux iodures dans

les maladies cardio-artérielles appelle encore de nouvelles recherches.

A la première période de rarlério-sclérose, je prescris donc d'abord

de faibles doses d'iodure de sodium (10 à 30 centigrammes par jour à

prendre dans une tasse de lait durant vingt jours chaque mois, et pen-

dant au moins deux ans). Pendant les dix jours de suspension mensuelle

de la médication iodurée, je fais prendre matin et soir deux à trois

gouttes de la solution au centième de trinilrine. Lorsque la localisation

de l'artério-sclérose sur le cœur est confirmée, il ne faut pas craindre

d'augmenter la dose d'iodure jusqu'à 1,2, 3 grammes, et même plus.

En 1883, puis en 1883, j'ai démontré par quelques exemples pro-

bants — qui se sont multipliés et confirmés depuis cette époque — que

l'angine de poitrine vraie, affection artérielle par excellence, doit être

traitée par un médicament artériel, l'iodure de potassium ou de sodium.

Les guérisons définitives obtenues par cette méthode de traitement ne

font plus maintenant aucun doute.

Parmi les observations citées, s'en trouvent plusieurs dans lesquelles

la médication iodurée suivie d'une façon constante pendant un à trois

ans, à la dose quotidienne de 1 à 3 grammes, a fait disparaître non

seulement les accès angineux, mais aussi des souffles valvulaires liés à

la cardio-sclérose. Celle-ci même peut guérir définitivement, grâce

au traitement que j'ai institué. Ces faits ne sauraient étonner, depuis

que la curabilité de la cirrhose du foie à son début a été chose abso-

lument démontrée par Chreslien (de Montpellier) dès 1831, ensuite

par Pécholier en 1860. et cela précisément par un traitement qui

se rapproche beaucoup de celui que j'ai établi pour les cardiopathies

artérielles.

Je possède neuf observations de ce genre, et je citerai seulement

quatre d'entre elles, qui me paraissent plus concluantes :

Un de mes confrères, âgé de cinquante ans, atteint d'artério-splérose et

d'aortite chronique (dyspnée d'effort, quelques crises angineuses, battements

artériels du cou, surélévation des sous-clavières, augmentation de la matité

aortique, pouls radial dur et vibrant, de consistance athe'romateuse), vient

me consulter en juillet 1884. Je constate au foyer aortique un souflle systo-

lique et diastolique, que je retrouve toujours pendant près d'un an chaque

fois que le malade vient me voir régulièrement tous les mois. Il est sou-

mis pendant deux ans, d'une façon continue, à la médication iodurée (1 à

3 grammes d'iodure de sodium par jour) et les accidents angineux cessent

HENRI UCCIIARD. — MALADIES DU CŒLR. 25
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complèlement après six mois. Le 28 juillet 1884, je note la disparition du

souffle systolique de la base et la diminution considérable d'intensité du

souffle diastolique. Ce dernier a disparu lui-même complètement en mai 1886,

en même temps que la matité aortique devenait normale.

Un autre malade, âgé de cinquante-neuf ans, athéromateux, éprouve dès

1882 des douleurs rétro-sternales angineuses, pour lesquelles il vit avec moi

Potain, qui confirma le diagnostic d'aortite ciironique, avec légère ectasie

de l'aorte et insuffisance aortique. Après quatre ans de traitement ioduré

aux mêmes doses que précédemment, je constate la disparition complète et

définitive de la dilatation de l'aorte et 'du souffle diastolique de la base, les

crises angineuses ayant cédé après deux ans.

Une femme de quarante-six ans est atteinte d'artério-sclérose de la méno-

pause. Apparition d'un souffle diastolique au foyer aortique, attaques angi-

neuses au commencement de l'année 1884. Après dix-huit mois de traitement

ioduré, disparition définitive de l'angor et du souffle diastolique. En 1892,

je la revois, et la guérison s'est maintenue.

Un homme de trenle-cinq ans, alcoolique, est atteint de myocardite sclé-

reuse avec souffle diastolique à la base, souffle systolique en jet de vapeur à

la pointe (d'origine organique et non fonctionnelle). Il est soumis à la médi-

cation iodurée dés le mois de février 1884. Après deux ans de traitement,

diminution considérable du souffle diastolique, disparition du souffle systo-

li([ue de la pointe et de presque tous les accidents cardio-artériels.

Je prévois les objections, et j'y réponds :

i° A la base du cœur, les souffles ne pouvaient-ils pas être de nature

anémique ? — Nullement. Mes malades n'étaient ni chlorotiques ni ané-

miques, sauf par leur lésion aortique ; le souffle était manifestement au

foyer aortique et non à l'orifice pulmonaire, siège de prédilection des

bruits anémiques ; et, quoique la théorie ait placé ces derniers un peu

partout et aux deux temps du cœur, il ne faut pas oublier que les

souffles constatés chez mes malades étaient le plus souvent diasto-

liques.

2" Le souffle systolique de la pointe peut être fonctionnel et dû seule-

ment à l'agrandissement de l'orifice auriculo-ventriculaire, par suite de

la dilatation passive du cœur. — Mais celle-ci, dans les cas cités, n'a

pas été constatée ; le souffle avait bien les caractères d'un bruit organique,

et non fonctionnel ; raQ"ection cardiaque, bien compensée, n'était nulle-

ment arrivée à la période oîi surviennent d'ordinaire les souffles fonc-

tionnels par dilatation passive du cœur.

3° L'intensité d'un souffle ne doit pas être considérée comme une

preuve de gravité de lésion valvulaire ; au contraire, il tend à s'affaiblir

et même à disparaître avec l'affaiblissement de la conlractilité cardiaque.

— Je réponds comme plus haut à cette objection, que les signes de fai-
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blesse syslolique ne se sont jamais révélés chez mes malades, et que

l'augmentation de la force contractile de l'organe a toujours marché

parallèlement avec la diminution des bruits morbides.

4° Ces souffles ne seraient que des bruits extra-cardiaques ? — Non

encore, car ils n'en présentaient aucun des caractères. Les bruits extra-

cardiaques sont ordinairement temporaires ; ils apparaissent et dis-

paraissent souvent sans cause ; ils sont modifiés par les changements de

position des malades ; ils ont un timbre particulier et sont méso-systo-

liques; enfin, ils ne se rencontrent qu'avec les cœurs d'un petit volume,

en vertu du mécanisme qui préside à leur formation. Or, tous ces

caractères étaient absents dans mes observations, oîi l'hypertrophie ven-

Iriculaire était toujours alliée à l'artério-sclérose.

5" L'aorlite chronique s'établit souvent à la faveur des poussées

inflammatoires aiguës ou subaiguës du vaisseau, et les souffles n'étaient

temporaires qu'en raison d'une lésion temporaire elle-même, l'aortite

aiguë. — Non encore, car il s'agissait d'aortite chronique d'emblée, et

les souffles ont été constatés par moi d'une façon permanente pendant

deux à quatre ans.

6° A la base du cœur, surtout avec une aortite chronique, il s'agissait

peut-être encore d'un de ces cas de péricardile plastique, dont les

bruits simulent pendant des mois un rétrécissement ou une insuffisance

aortique. — J'ai observé des faits semblables ; mais, je n'ai constaté,

dans mes observations, aucun des caractères cliniques des souffles-frotte-

ments qui ont un timbre particulier
, qui durent rarement quatre

années consécutives, qui meurent sur place et ne se propagent point.

Comment donc agit la médication iodurée, non seulement dans les

affections valvulaires, mais aussi et surtout dans les cardiopathies arté-

rielles ?

J'ai déjà dit qu'en activant la circulation périphérique et viscérale, elle

augmente ainsi la nutrition des tissus et des organes, et qu'en abais-

sant la tension artérielle surélevée elle favorise et facilite le travail

du cœur.

Cependant, à ce traitement il existe un écueil important à signaler :

A la fin de la seconde période de la cardio-sclérose, le myocarde

faiblit, et la tension artérielle tend à s'abaisser au-dessous de la normale,

ce que l'on constate par l'existence des œdèmes périphériques et des

congestions viscérales. Il y aurait donc un certain danger à prolonger

outre mesure l'emploi des iodures à haute dose, d'autant plus que j'ai

vu cette médication trop longtemps continuée et à trop haute dose,

aboutir à un véritable état asystolique {asi/slolie iodique). Alors, il faut
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avoir recours aux toniques du cœur, à la digitale, au sulfate de spartéine

dont j'ai retiré de bons effets dans ces cas, à la caféine, etc.

On ne doit jamais oublier les deux indications à remplir : un cœur à

fortifier, des dégénérescences artérielles à combattre. C'est pour leur

obéir que j'associe souvent, dans la même formule, l'iodure et un tonique

du cœur, comme le sulfate de spartéine.

Eau distillée 100 fir.

lodure de sodium - . . . 5 gr. (ou 10 gr.)

Sulfate de spartéine gr. oO (ou 1 gr.)

Prendre une cuillerée à café deux ou trois fois par jour.

Les excellents résultats dus à cette médication dans l'artério-sclérose

doivent être rapprochés de ceux qui ont été obtenus dans le traitement

des anévrismes aortiques par les moyens suivants : les iodures, dont

Bouillaud a le grand honneur d'avoir le premier donné l'indication en

1839'
; les cures de repos, d'abstinence et de saignées, formulées autre-

fois par Âlbertini et Valsalva, médication barbare sans doute, lors-

quelle est appliquée dans toute sa sévérité, mais dont il faut encore

s'inspirer parfois en l'atténuant au moyen du régime sec, par exemple ;

enfin, tous les moyens capables d'amener la réduction de la masse

sanguine et la diminution de la tension artérielle.

La médication iodurée doit faire la base du traitement des cardiopa-

thies artérielles, et Eloy en s'inspirant de mes recherches, a pu judicieu-

sement dire : « Sous l'influence des iodures et par la déplétion de la

circulation centrale au profit de la circulation périphérique, ces agents

vasculaires produisent, pour ainsi dire, une sorte de saignée interne. »

III. A la TROISIÈME PÉnioDE [mitro-ai'lérielle) , la thérapeutique est celle

des affections mitrales mal compensées, puisque la cardio-sclérose est

entrée dans la phase de la mitralitc par suite de la dilatation des cavités

cardiaques et des orifices auriculo-ventriculaires. C'est alors qu'il faut

employer les toniques du cœur, et surtout la digitale qui trouve déjà son

application à la deuxième période, et dont il importe de fixer les indica-

tions, les contre-indications et le mode d'emploi.

Je ferai suivre cette étude de celle d'autres moyens thérapeutiques,

et du traitement des principales manifestations de la cardio-sclérose.

' Boun.LAri). Deux cas d'aiiévrismes traités par l'iodure de potassium. (Disparition à peu

près complète de l'un; amélioration sensible de l'autre.) (Gaz. des hôp., 8 lévrier 18j9.)

— .\prés Bouillaud, Chuckehbutty (de Calcutta) en 1862, li.u.Forii en 1808, ont publié de

nouvelles observations. Ce n'est donc pas à ces deux derniers médecins (comme l'ont écrit

quelques auteurs), mais à Bouillaud seul que revient la priorité de la médication iodurée

dans les anévrismes.
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a). Emploi de la digitale {contre-indications et indications). —
Si les cardiopathies artérielles sont précédées et caractérisées à leurs

premières périodes par l'élévation de la tension artérielle, l'indication

consiste à prescrire surtout des médicaments dépresseurs de celte ten-

sion, et à proscrire ou à employer avec prudence toutes les substances

qui ont au contraire pour effet de l'augmenter, telles que la digitale, la

belladone ou l'ergot de seigle.

Il y a un corollaire à cette proposition : Si l'augmentation de la ten-

sion artérielle est le plus souvent le résultat d'un état spasmodique

permanent ou intermittent, généralisé ou partiel du système artériel, la

logique enseigne la contre-indication de tous les médicaments vaso-cons-

tricteurs, et au contraire l'indication des substances capables d'amener

la vaso-dilatation.

Ce sont là, me répondra-t-on, de simples %Ties théoriques, qui

demandent à leur appui deux sortes de preuves : les unes démontrant le

danger de ces médicaments vaso-constricteurs ou tenseurs de la pression

artérielle, les autres prouvant au contraire les bons effets des vaso-dila-

tateurs ou des dépresseurs de la tension vasculaire. Les exemples ne

manquent pas, comme on va le voir :

Les angineux sont presque tous des artério-scléreux, et comme tels,

ils présentent une hypertension artérielle qui augmente encore au

moment des accès. On comprend ainsi pourquoi et comment l'ergot de

seigle est capable de déterminer chez ces malades des crises doulou-

reuses, pourquoi la digitale, administrée sans prudence et d'une façon

intempestive, a pu produire les mêmes effets défavorables.

J'ai vu commettre, il y a quelques années, l'imprudence d'adminis-

trer à haute dose la digitale à une malade atteiite d'aortite subaiguë

avec accès d'angine de poitrine vraie. Pendant les trois jours que dura

cette médication, les paroxysmes angineux devinrent beaucoup plus fré-

quents et intenses, alors qu'ils s'étaient considérablement amendés sous

l'influence des iodures. Deux jours après, elle mourait subitement, et

quoique cette terminaison rapide soit spéciale à l'angor pectoris, je me

demande si la digitale n'a pas été étrangère à ce triste et rapide dénoue-

ment.

Dans la néphrite interstitielle — qui n'est autre chose que la localisa-

tion de l'artério-sclérose sur le rein — l'emploi de la digitale a pu pro-

voquer des hémorragies cérébrales, comme Traube en a cité cmq

exemples. Lisez encore cette phrase dans la thèse d'agrégation de

Rendu : « Dans un cas qui m'a été signalé, une attaque d'apoplexie

survint trente-six heures après l'administration de 50 centigrammes

d'ergot de seigle, et quoique le malade fût déjà depuis quelque temps
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SOUS le coup de phénomènes d'urémie lente, il y eut là peut-être plus

qu'une simple coïncidence. »

J'ai vu dernièrement des embolies cérébrales ' survenir chez des car-

diopathes artériels auxquels la médication digitalique avait été prescrite

à trop haute dose dans le but de combattre certains symptômes d'arythmie.

En 1889, j'ai observé deux malades en ville, dont l'un eut une embolie

cérébrale, un jour après l'administration d'une solution alcoolique de deux

milligrammes de digitaline, dont l'autre était atteint d'accès de dyspnée

extrêmement violente, aussitôt qu'il avait pris une faible dose du médi-

cament. Il y a quelques semaines, à l'hôpital, un cardiopathe artériel

succombait à une embolie cérébrale, comme l'autopsie l'a démontré,

après avoir absorbe pendant deux jours 30 centigrammes de macération

de digitale. Un de mes élèves, dans sa thèse inaugurale, a rapporté l'ob-

servation d'une femme qui fut atteinte dans mon service d'une embolie

cérébrale, vingt-quatre heures après avoir pris pendant deux jours

30 centigrammes d'infusion de digitale'.

Dans une thèse inaugurale faite sous l'inspiration de Bernheim (de

Nancy), je lis le passage suivant : « Quand l'affection cardiaque est

accompagnée d'athérome artériel et de lésions scléreuses des valvules,

il est prudent de n'user de la digitale qu'avec beaucoup de réserve. Deux

phénomènes peuvent se produire : sous l'influence de l'augmentation de

pression, il est possible que les vaisseaux artériels du cerveau se dis-

tendent et même se rompent par suite de leur perte d'élasticité; d'autre

part, l'activité cardiaque étant accrue, les ondées sanguines possèdent

une force d'impulsion plus grande, et il peut arriver que quelques par-

celles athéromateuses se détachent, soient entraînées dans le torrent

circulatoire jusque dans les artères cérébrales, leur siège de prédilection,

et donnent lieu à des embolies, puis à du ramollissement. Ces accidents

s'annoncent par des étourdissements, de l'obscurcissemeht de la vue,

des fourmillements dans les membres, et si l'on prolonge l'administra-

tion de la digitale, on ne tarde pas à voir survenir le cortège alarmant

des symptômes de l'embolie cérébrale, parmi lesquels prédominent

l'aphasie et l'hémiplégie '. »

Cette assertion s'appuie sur trois observations assez concluantes : Un

homme de soixante-deux ans, athéromateux, atteint d'hypertrophie car-

'H. IIuciiARD. Danger de l'emploi de la digitale et des médicaments excitateurs d&

l'artéi'io-tension dans les cardiopathies artérielles {Revue générale de clinique et de

thérapeutique. Journal des praticiens, 1887, p. 388).

'Ki.EunoT. Action thérapeutique de la digitale dans les alVeclions organiques du cœur
(Thèse de Paris, 1884).

' tiLOCH. Sur les indications de la digitale dans les maladies du cœur {Thèse de Nancy,,

1879).
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diaque et de lésions scléreuscs des valvules auriculo-ventriculaires,

meurt d'embolie cérébrale (constatée à l'autopsie), quarante-huit heures

après avoir pris, pendant trois jours, une dose quotidienne de 75 centi-

grammes d'infusion de digitale. — Un autre malade de cinquante-huit ans,

également alhéromateux avec hypertrophie du cœur, « sans lésions val-

vulaires », est frappé d'hémiplégie gauche avec troubles de la parole,

deux jours après avoir été soumis au môme traitement, et l'autopsie fait

constater une embolie de l'artère cérébrale droite postérieure. — Le

troisième malade atteint d'une affection semblable a présenté à la suite

de la digitale une hémiplégie qui aurait disparu après la suppression du

médicament.

Les cardiopatliies artérielles déterminent par elles-mêmes' et sans

l'intervention de la digitale des arythmies rythmées (rythme couplé et

tricouplé du cœur, rythme couplé et tricouplé alternant, et j'ai observé

quatre cas où la digitale, qui peut produire par elle-même ou exagérer

celte allorythmie, a été suivie de la mort rapide ou subite'.

Tous ces faits malheureux, on ne peut les attribuer à l'intoxication

digitalique à laquelle seraient plus particuhèrement exposés les artério-

scléreux d'après les idées régnantes, en raison des lésions fréquentes

qu'ils présentent du côté de leurs reins, et de l'imperméabilité rénale

consécutive. Car, dans toutes ces observations, on n'a jamais constaté

aucun accident de digitalisme. Il faut donc se rappeler que dans les

cardiopathies artérielles, au moment de la période d'hypersystolie et

d'hypertension vasculaire, la digitale peut contribuer à la production

d'accidents divers tels que : accès d'angor, attaques de palpitations vio-

lentes ou de dyspnée, embolies ou hémorragies cérébrales.

Cependant, ce sont là des faits isolés, heureusement très rares, qui

ne doivent en aucune façon nous autoriser à proscrire absolument la

digitale dans la cardio-sclérose. Loin de moi une semblable pensée.

Adopter une telle conclusion, serait commettre l'une des erreurs théra-

peutiques les plus graves et les plus préjudiciables aux malades.

Les cœurs gros de l'artério-sclérose ne sont pas toujours des organes

dont la fibre musculaire est hypertrophiée, et il existe tout un groupe de

/«e^^r/û-hyperlrophies cardiaques caractérisées par l'atrophie de myocarde

et l'hyperplasie du tissu conjonctif; dans ces cas, l'affaiblissement du

cœur est précoce, il n'est encore que temporaire, et la digitale est indi-

quée.

A la dernière période de l'artério-sclérose du cœur, le myocarde

' I.e rythme couplé du cœur et la mort par la digitale (Société médicale des hôpitaux,

1892).
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faiblit encore, les cavités se dilatent, et avec elles les orifices auriculo-

ventriculaires qui deviennent insuffisants ; les congestions, tes œdèmes

et les hydropisies apparaissent, la tension veineuse augmente tandis que

la pression artérielle diminue, en un mot la cardiopathie entre dans la

mitralitc ; de cardio-artériel, le malade devient un vrai cardiaque ou un

mitral. Ici encore, le médicament peut produire d'excellents elTets.

Enfin, dans d'autres cas plus rares de ces mêmes cardiopathies, les

rapports existant normalement enlre l'état de la tension artérielle et celui

de la tension veineuse sont intervertis d'une manière seulement fonc-

tionnelle, et la digitale prescrite à dose modérée agit encore favorable-

ment, surtout comme le disait Withering, à titre de » régulateur )i de la

circulation.

En dehors de ces cas, et surtout lorsque la cardio-sclérose présente

les signes d'une tension artérielle surélevée avec exagération de la sys-

tole, la digitale doit être prescrite avec prudence pendant deux ou trois

jours au plus, à doses modérées et décroissantes, et cette recomman-

dation a d'autant plus d'importance que les accidents d'arythmie et de

tachycardie, fréquents dans cette forme de cardiopathie, paraissent être

à tort deux indications favorables à son emploi. Le plus souvent même,

il faut alors s'en abstenir ; mais la proscription absolue et systématique

de la digitale dans les cardiopathies artérielles serait une faute très grave

de thérapeutique contre laquelle je serais le premier à protester.

Quelles sont donc, en résumé, les indications et les contre-indications

de la digitale dans les cardiopathies artérielles?

Je constate d'abord que les premières se présentent plus fréquemment

que les secondes. L'existence de symptômes hyposystoliques (avec léger

œdème prétibial, et cela malgré un pouls fort et presque vibrant et un

cœur paraissant se contracter avec énergie), la diminution de l'excrétion

urinaire, l'apparition du bruit de galop qui est souvent un signe de

fatigue ou d'insuffisance du myocarde, la production de congestions

œdémateuses passives vers l'appareil pulmonaire, etc., sont autant d'in-

dications pour l'emploi du médicament. A proprement parler, c'est

Vhyposystolie qui doit régler la conduite du praticien à ce sujet.

Cet état hyposystolique que j'ai créé pour les besoins de la pratique

journalière et dont j'ai depuis longtemps établi les caractères cliniques,

est le premier degré, le signe révélateur de l'asystolie confirmée de

Gorvisart et de Beau ; il n'a pas les allures bruyantes de cette dernière,

et il doit être recherché avec soin, d'autant plus qu'il se reproduit à

chaque instant dans le cours des cardiopathies artérielles. Il se traduit

simplement par un peu d'anhélation sous l'influence des efforts, par la
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diminution des urines, surtout par un léger œdème prétibial (et non

péri-malléolaire), œdème peu apparent, un peu dur, et que l'on constate

facilement par la pression profonde du doigt. Souvent, mais non toujours,

apparaît un bruit de galop qui se manifeste d'abord à la palpation de la

main par une sensation de rebondissement cardiaque. Or, malgré cet état

hyposystolique, le pouls peut conserver presque toute sa force, il reste

serré , concentré et dur ; le cœur parait battre toujours avec assez

d'énergie, et si l'on s'en tenait au simple examen du cœur et du pouls,

on penserait à tort qu'une intervention thérapeutique est inutile.

Il y a loin, comme on le voit, de cet état hyposystolique à l'asystolie de

Corvisart et de Beau, que Maurice Raynaud a caractérisée, en disant : « La

face bouffle, l'œil brillant, les narines largement dilatées, la poitrine

haletante, le malheureux patient est en permanence dans l'état anxieux

d'un homme qui vient d'accomplir une course forcée. Ses lèvres, ses

joues sont livides ; son pouls est imperceptible : les veines du cou sont

turgescentes et animées d'une ondulation perpétuelle. Tout son corps est

tuméfié par l'anasarque. »

Dans les cardiopathies artérielles, l'œdème prétibial qu'il faut cher-

cher attentivement, même chez les malades qui affirment n'avoir jamais

eu « d'enflure aux jambes », est un signe d'hyposystolie qui commande

presque toujours l'emploi du régime lacté et de la digitale prescrite sui-

vant les principes que j'exposerai plus loin.

Tout d'abord, deux questions se posent :

L'hypertension arlérielje et rimperraéabilité rénale, avec ou sans

albuminurie, sont-elles des contre-indications formelles à l'emploi de la

digitale ?

Je réponds à la première question en disant qu'il ne faut pas trop

agiter le spectre de Thyperlension artérielle. Sans doute, la digitale pro-

duit et augmente cette hypertension; mais, avant tout, ce rnédicament

agit à titre de régulateur du cœur et de la circulation; il a encore pour

effet d'allonger la période diastolique des révolutions cardiaques, et c'est

ainsi qu'il favorise la réplétion complète des cavités ventriculaires '
. Du

reste, il ne faut pas oublier que, dans ces cardiopathies artérielles, la

tension vasculaire subit des oscillations rapides et fréquentes, et qu'elle

s'abaisse fréquemment d'une façon transitoire, ce que déraon-tre l'exis-

tence de l'œdème prétibial. Dans ces conditions, il ne faut jamais hésiter

' G. SÉE résume ainsi l'action de ce médicament : « La digitaline est le médicament de
l'élasticité diastolique augmentée, ayant comme elTet Tampliation du cœur pendant la

systole et la réplétion des artères. La systole n'est pas exagérée, et les vaisseaux ne sont

pas toujours resserrés, de sorte que la digitaline régularise la fonction du cieur sans
fortifier l'organe. {Acad. de médecine, 1891.)
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à prescrire de bonne heure les préparations de digitale qui produisent

souvent des effets plus complets que dans les affections simplement

valvulaires.

Je réponds à la seconde question, en rappelant deux faits que j'ai

démontrés :

1° La digitale, même administrée à haute dose, n'est pas nuisible dans

les affections rénales ;

2° La digitale peut être utile, et elle a souvent pour résultat de dimi-

nuer la quantité d'albumine, non pas seulement dans les albuminuries

cardiaques, mais aussi dans les néphrites parenchymateuses.

On a regardé à tort l'imperméabilité rénale comme une contre-indi-

cation à l'emploi de la digitale. Or, c'est là une erreur démontrée par la

physiologie de ce médicament qui ne s'élimine pas par les reins et qui

est probablement détruit par l'organisme avant de passer dans les urines;

erreur démontrée encore par la clinique qui fournit des observations

nombreuses, témoignant de l'innocuité et même de la grande efficacité

de ce médicament dans les néphrites interstitielles. Et cependant, il est

prouvé que, dans cette dernière maladie, l'imperméabilité du rein est

beaucoup plus accusée que dans les autres néphrites.

Il ne faut pas oublier que les diurétiques sont de deux sortes : les

diurétiques directs agissant d'emblée sur l'épithélium rénal pour pro-

duire la diurèse, et les diurétiques indirects agissant sur l'excrétion uri-

naire par l'intermédiaire de la tension artérielle. La digitale appartient à

cette dernière catégorie ; elle n'agit sur le rein qu'indirectement, en pro-

voquant l'augmentation et la régularisation de la tension artérielle, et

en portant son action, plus peut-être sur le cœur périphérique cons-

titué par l'appareil vasculaire, que sur le cœur central. Dans les néphrites

parenchymateuses, la grande quantité d'albumine n'est pas une contre-

indication à son emploi, et la digitale agit ici non seulement en élevant

la tension artérielle toujours très abaissée dans cette maladie, mais aussi

en augmentant la diurèse, et en diminuant la quantité d'albumine, comme

j'en ai cité des exemples '.

11 résulte de ces faits, que l'imperméabilité rénale dans les néphrites

artérielles d'une part, et la quantité d'albumine d'une autre part, ne sont

pas des contre-indications à l'emploi de la digitale.

Ce médicament est seulement inefficace, ainsi que je l'ai remarqué,

dans les cas de complication hépatique (congestion ou sclérose du foie)
"

' H. HucHABD. L'administration de la digitale dans les affections rénales (Soc. méd. de

hôpitaux, 29 avril 1892).

2 11 résulte cependant des expériences de Roger (Soc. dt Biologie. 26 janvier, 1889) que

le foie ne semble pas exercer sur la digitaline une action d'arrêt.
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il est contre-indiqué à la période hypersyslolique, et aussi au stade

ultime de Tasystolie et de la dégénérescence rayocardique. Dans ce der-

nier cas encore, il ne faut pas complètement s'en abstenir, et on observe

souvent des faits où la digitale, après avoir été inefflcace à plusieurs

reprises, a repris toute son action.

Du reste, il ne faut pas se hâter de conclure de l'impuissance digita-

lique à l'impuissance ou à la dégénérescence définitive du myocarde.

D'abord, à l'aide de quels symptômes peut-on savoir que celle dégénéres-

cence est complète et définitive, et n"arrive-l-il pas souvent, surtout dans

les cardiopathies artérielles, de confondre de simples cardiectasies par

cœur forcé avec une dégénérescence irrémédiable du muscle cardiaque?

Je me rappelle à ce sujet une femme arrivée à l'hôpital dans un état

d'asyslolie très accusée. Pendant plusieurs semaines, la digitale agit

d'une façon remarquable
;
puis brusquement elle cesse d'agir, la diurèse

et le ralentissement cardiaque ne se produisent pas, et la malade est

sur, le point de succomber. C'est alors que, constatant une dilatation

énorme des cavités cardiaques, je fais pratiquer une saignée générale

de 400 grammes pour lever l'encombrement vasculaire. Le lendemain,

j'adrainislrai la digitale qui, donnant une diurèse de quatre litres, fit

proniptement disparaître les hydropisies, les œdèmes et congestions pas-

sives des divers organes. Les mêmes accidents se sont reproduits depuis

deux ans ; à plusieurs reprises la même médication a été appliquée, et

grâce à elle, celte malade vit encore.

Un cardiaque arrivé à la dernière période d'asyslolie présente un

œdème dur et comme éléphantiasique des membres inférieurs. La digi-

tale, qui jusque-là avait produit ses effets habituels, cesse tout à coup

d'agir. Pourquoi ? Etait-ce parce que la fibre cardiaque trop altérée était

incapable de répondre à la sollicitation médicamenteuse? D'après les

idées courantes, cette opinion, qui pourrait aboulir à l'inaction théra-

peutique, serait acceptée par un assez grand nombre de cliniciens. Et

cependant, c'est là une erreur, comme on va le voir : On pratique avec

une grosse aiguille chauffée au rouge afin qu'elle soit aseptique et pour

rendre les piqûres moins douloureuses, une dizaine de mouchetures sur

les membres inférieurs. On lève ainsi l'obstacle périphérique constitué

par la compression de l'œdème dur sur les vaisseaux, comme on avait

tout à l'heure levé l'obstacle central constitué par l'encombrement ven-

triculaire, et la digitale récupère toute son action.

Il faut maintenant étudier, sous quelle forme et à quelle dose on

doit prescrire la digitale. Car, il ne s'agit pas seulement d'instituer l'in-

dication d'un médicament, il faut encore savoir s'en servir, et un bon
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outil, entre les mains d'un ouvrier inexpérimenté, ne sera toujours qu'un

mauvais outil.

Je dois rappeler d'abord que j'ai renoncé depuis longtemps, avec

Potain et G. Sée, à toutes les tisanes de digitale (infusion et macération).

Je ne partage donc, en aucune façon, l'opinion de Bernlieim (de Nancy),

qui dit: « Je n'ai jamais vu la digitaline agir là oîi l'infusion simple

avait échoué, tandis que j'ai vu celle-ci agir là où la digitaline avait

échoué. »

On a prétendu que la digitaline possède un pouvoir diurétique infé-

rieur à celui de la macération de là plante. C'est là encore une erreur

dont j'ai fait justice', et si quelques cliniciens n'ont pas obtenu avec

la digitaline une diurèse suffisante, c'est parce qu'ils ne savaient pas

l'employer et qu'ils ne prescrivaient pas d'emblée des doses assez fortes.

J'emploie depuis plus de quatre ans la digitaline cristallisée en solu-

tion au millième. Cette préparation - est la plus facilement tolérée par les

malades, elle a une action invariable et certaine, elle est d'un dosage

facile. Je prescris, en une fois et pendant un seul jour, 30, 40 et même
50 gouttes de cette solution au millième, ce qui représente, pour cette

dernière dose, une quantité d'un milligramme de digitaline cristallisée,

c'est-à-dire environ quatre milligrammes de digitaline amorphe. C'est

là une dose qui paraîtra exagérée sans doute ; et cependant, elle n'a

jamais déterminé d'accidents, parce que je l'administre d'après certains

préceptes que je vous ai depuis longtemps appris et que je puis ainsi

vous résumer :

Tout d'abord, quand je vois un malade en état d'hyposystolie ou

d'asystolie, je ne me presse pas d'administrer la digitale, et je commence

' H. IIiicuARD. Quand et comment doit-on prescrire la digitale ? (/îpu. déclin, et Ihéra/j.,

1887-1888) {Société de thérapeuti(jue, 1889). — Sur le pouvoir diurétique de la digitaline

cristallisée, et le traitement des cardiopathies à la période d'hyposystolie {Sociclé de thé-

rapeutique, 9 juillet 1890). — Traitement des pneumonies grippales (mode d'emploi de la

digitaline) (Soc. de Thérap. et Bull, méd., 1892) {Bulleiin de la Suc. méd. des hûp., 1892,

p. 287). — Le rythme couplé du cœur et la moi-t par la digitale {Soc. méd. des hûp., 1892).

- La solution de digitaline cristallisée au millième de Petit que j'emploie de préférence,

est ainsi composée :

Digitaline crisfallisèe 1 gramme.
Glycérine pure (densité 12j0) . . . 3:i;{ cent, cnhes.

Eau distillée. ,
,

147 cent, cultes.

Alcool à 'J5" q. s. pour compléter un litre à lo" centigrades.

On fait dissoudre la digitaline dans 4:i0 cent, cubes d'alcool ; on ajoute l'eau et la glycérine, puis on com-
plète un litre a%ee quantité suffisante d'alcool.

Cette formule présente l'avantage de donner une solution ayant exactement la densité

de l'eau, de sorte qu'un gramme ou un centimètre cube correspond à 50 gouttes. Cette

préparation à laquelle convient le nom de glycéro-alcoolé présente encore les avantages

suivants :
1° sa conservation indélinie; 2» la difficulté de l'évaporation par suite de la

viscosité du liquide; 3° sa solubilité complète assurée, même quand le liquide est étendu

d'eau ;
4° la siireté de son absorption sous forme liquide, les granules médicamenteux

préparés depuis longtemps pouvant traverser le tube digestif sans être absorbés.
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par ouvrir les voies ù l'aclion du médicament. Pour cela, je laisse pen-

dant quelques jours le malade au repos (le repos étant déjà la digitale

du cœur), et je le soumets immédiatement au régime lacté absolu.';. Une
certaine diurèse résulte d'abord de l'emploi de ces deux moyens bien

simples. Après quelques jours, je prescris une purgalion, et le lendemain,

en une seule fois et pendant un seul jour, 40 à 50 gouttes d'une

solution de digitaline cristallisée au millième. Après quoi, on attend

quinze ou vingt jours avant de recommencer de la même façon et à la

môme dose si l'indication persiste.

La plupart des thérapeutes ont pour habitude de prescrire trop tar-

divement la digitale dans les affections cardiaques, en attendant que

celles-ci soient arrivées à la période d'asystolie confirmée. C'est là un

grand tort, et dès qu'est survenue la période d'hyposystolie caractérisée

seulement par un peu d'œdème prélibial, on peut dire que l'heure de

la digitale a sonné, et il faut dès lors prescrire systcmutiqiiement toutes

les trois semaines environ, pendant un seul jour et en une fois, trente

gouttes de cette solution. Par cette méthode, je soutiens ainsi la fibre

cardiaque pendant des mois et des années, et je connais des cardiopathes

qui, soumis depuis plus de trois ans à cette médication, n'ont jamais vu

survenir aucun accident d'hyposystolie. Mais, j'ai toujours pour habitude

de prescrire, en même temps que la digitaline, et pendant deux ou

trois jours, tous les mois ou toutes les trois semaines, le régime lacté

absolu.

On a souvent reproché à la digitale ses effets accumulatifs, sa lenteur

d'absorption ou d'élimination, et les médicaments cardiaques ont succédé

aux médicaments cardiaques, quoiqu'on n'ait jamais pu trouver l'équiva-

lent de ce merveilleux remède, sans lequel la thérapie du cœur serait

impossible. Il est temps de réagir contre des craintes exagérées, et

de proclamer bien haut que les effets accumulatifs et la lenteur d'action

ou d'éhmination de la digitale sont plutôt des qualités de plus à lui

ajouter ; il faut dire et redire que la digitale trouve son correctif dans la

diurèse qu'elle provoque et qui devient ainsi une sauvegarde pour l'orga-

nisme. On doit la prescrire à dose massive, précisément parce qu'elle

s'accumule et agit lentement.

Quand vous voulez faire dormir un malade, vous avez soin de lui

injecter en une fois un centigramme de morphine, et non pas en quatre

fois. Quand vous voulez agir sur l'état fébrile, vous devez prescrire d'em-

blée un gramme à un gramme cinquante de quinine, et non pas cette

même quantité en plusieurs doses dans la journée. Pour la quinine

comme pour la digitale, comme pour les médicaments dont l'action est

lente, il ne faut pas fractionner les doses; elles se fractionnent d'elles-
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mêmes dans l'organisme, en raison de la lenteur de leur action et de leur

élimination.

Tout autre doit être notre conduite pour les médicaments à élimination

rapide, comme les bromures et les iodures. Il faut fractionner les doses

pour que Torganisme soit le plus souvent et le plus longtemps impres-

sionné par le médicament, et à ce sujet, je puis citer l'exemple de cet

cpileptique atteint d'accès nocturnes, qui prenait inutilement 8 grammes

de bromure en deux, fois dans la journée, et qui en fut complètement

délivré par deux doses de 2 gr. 50, prises le soir et au commencement

de la nuit.

Ainsi, la digitale doit être administrée à dose forte et massive, si l'on

veut obtenir des effets rapides et certains. Mon vénéré maître, Polain,

n'a pas une autre manière de procéder depuis longtemps, et je prescris,

comme lui, dans les affections cardiaques, cette quantité d'un milli-

gramme de digitaline cristallisée en une seule fois. Mais c'est là une

dose maxima que je ne conseillerais pas de dépasser.

b). Emploi du régime lacté. Traitement de la dyspnée cardiaque. —
La dyspnée dans les cardiopathies artérielles est un symptôme dont j'ai

démontré à la fois la fréquence et l'importance. Par conséquent, il est

utile d'entrer dans quelques détails au sujet de sa médication.

1° La dyspnée toxiqne, de beaucoup la plus importante, doit être

d'abord étudiée au point de vue thérapeutique.

Je vous en ai donné l'explication, et vous savez que trois éléments

entrent en jeu pour la produire :

a. Le régime alimentaire qui introduit un grand nombre de toxines

dans le tube digestif et dans l'organisme;

b. L'insuffisance rénale qui met obstacle à l'élimination complète de

ces toxines ;

c. L'insuffisance hépatique qui, empêchant leur arrêt et leur destruc-

tion, permet la pénétration de ces poisons dans la circulation sanguine.

C'est contre cette triple alliance que la thérapeutique doit combattre.

Puisque la dyspnée est d'origine alimentaire, il faut s'adresser à

l'alimentation. Pour remplir cette première indication, de toutes la plus

importante, il faut tout d'abord supprimer pour toujours du régime

alimentaire toutes les substances renfermant un grand nombre de toxines :

bouillons et potages gras, poissons, viandes faisandées et peu cuites,

salaisons, conserves alimentaires, charcuterie, fromages faits, etc.
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11 faut avant tout prescrire le régime lacté. Mais celui-ci doit être sou-

rais à certaines règles qu'il est utile de bien connaître au point de vue

pratique.
,

D'abord, le régime lacté doit être absolu, à l'exclusion de toute autre

nourriture. Il faut le prescrire à la dose minima de 2 litres 1/2 et même
de trois litres par jour. Au-dessous de ces quantités, pour un malade de

poids moyen, l'alimentation devient insuffisante, et l'amaigrissement assez

rapide qui en résulte peut contribuer encore pour sa part, en jetant dans

l'organisme des produits toxiques de dénutrition, à devenir une nouvelle

source d'auto-intoxication et de troubles respiratoires.

Il ne suffît pas de dire au malade : « Buvez trois litres de lait par jour,

comme vous voudrez et quand vous voudrez. » II faut recommander d'en

absorber régulièrement une tasse de .300 grammes au moins toutes les

deux heures, de ne pas prendre cette quantité d'un seul trait, mais en

plusieurs fois et par gorgées. En effet, lorsqu'on en prend de trop grandes

quantités à la fois, le gros coagulum qui se forme dans l'estomac n'est

pas tout entier attaqué par les sucs digestifs, et en passant dans l'intes-

tin à l'état de corps étranger, il n'est pas absorbé et provoque souvent

la diarrhée.

Le lait froid est préférable au lait chaud ou bouilli. Mais souvent, le

laitage est mal supporté par l'estomac et l'intestin, il peut provoquer,

suivant les sujets, de la diarrhée ou de la constipation, des troubles

digestifs avec intolérance gastrique, un véritable dégoût, et enfin chez

quelques malades, ce régime s'accompagne d'un réel affaiblissement des

forces.

Pour assurer la digestibilité du lait, il faudra parfois additionner

chaque tasse d'une cuillerée à café d'eau de chaux, d'une à deux cuille-

rées à soupe d'eau de Vichy (Célestins) ou d'eau de Vais, ou encore

d'un cachet d'un gramme de bicarbonate de soude. D'autres fois, il sera

indiqué de prescrire un peu de pepsine ou de pancréatine (20 centi-

grammes), et pour éviter les fermentations intestinales, j'ai coutume

d'ordonner à chaque tasse cinq à six fois par jour un des cachets sui-

vants qui assurent en même temps l'antisepsie de l'intestin :

Benzonaphtol 20 grammes»
Pancréatine 10 —

Pour quarante cacheis.

Si le lait détermine de la diarrhée, ces cachets peuvent encore être

utiles ; on peut cependant substituer le salicylate de bismuth au benzo-

naphtol, ou encore prescrire des cachets de 0,50 cent, de sous-nitrate de

bismuth à chaque tasse de lait. Lorsque la diarrhée reste encore rebelle
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à tous ces moyens, je l'ai vue parfois complètement cesser par l'emploi

du lait stérilisé.

S'il donne lieu, au contraire, à la constipation, on emploiera en même
temps quelques laxatifs (une cuillerée à café de magnésie anglaise tous

les matins, un cachet de 50 centigrammes à 1 gramme de poudre de rhu-

barbe, un cachet de 50 centigrammes de fleurs de soufre et de magnésie).

Malheureusement, dans certains cas assez fréquents, les malades ne

peuvent supporter le régime lacté. Il faut voir alors si cette difficulté ne

tient pas au lait lui-même ou à l'étaf des voies digeslives. Certains laits

sont mal digérés parce qu'ils renferment trop de substances grasses ; il

convient alors d'en changer la provenance, et, dans bon nombre de cir-

constances, on arrive ainsi à un bon résultat. Quelquefois, il est mieux

digéré lorsqu'il est écrémé. Enfin, certains malades supportent mieux le

laitage chaud que le froid.

Malgré ces précautions, cette nourriture peut encore être intolérée, ce

qui s'explique par l'état des voies digestives souvent troublées. Dans les

cardiopathies artérielles principalement (et non dans toutes les cardiopa-

thies comme le croit Hiiffler), il existe souvent un état d'hypochlorhydrie^

cause fréquente de fermentations gastro-intestinales, lesquelles peuvent

devenir une nouvelle source d'auto-intoxication et que l'on prévient par.

l'administration de l'acide chlorhydrique (un gramme pour 300 grammes

d'eau dont on fait prendre une à deux cuillerées à soupe, quatre à six

fois par jour). Mais, l'hyperacidité gastrique n'est pas toujours synonyme

d'hyperchlorhydrie, et cette hyperacidité due aux fermentations stomacales

(acide butyrique, etc.), survient souvent chez certains malades à la suite

de l'emploi du régime lacté. Dans ces cas, l'acide chlorhydrique peut

encore réussir à titre d'antiseptique et d'eupeptique, mais on peut se

trouver bien également de l'emploi du bicarbonate de soude aux doses

de 4 à 6 grammes, ayant pour effet, non seulement d'alcaliniser le con-

tenu stomacal, mais aussi d'exciter la sécrétion gastrique.

On trouve parfois encore la cause de l'intolérance au régime lacté

dans l'existence d'un simple embarras gastrique, et alors il suffit d'un

purgatif ou même d'un vomitif pour combattre l'état catarrhal des pre-

mières voies et favoriser la digestion du lait.

11 faut encore savoir vaincre le dégoût naturel de certains malades

pour le lait. Comme ce dégoût, souvent invincible, tient non seulement

à la monotonie du régime, mais aussi et surtout à sa saveur fade, on

aromatise celui-ci avec différents liquides : kirsch, rhum, anisette,

curaçao, cognac, teinture de badiane, caramel, infusion de café dont il

suffit d'ajouter une cuillerée à bouche ou à dessert pour chaque tasse.

L'addition de liqueurs alcooliques a encore pour but de remédier,
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dans une certaine mesure, à l'état d'aiïaiblisseraent dans lequel ce régime

exclusif jette quelquefois les malades', et bien qu'à ce sujet beaucoup

d'exagérations aient été et soient encore journellement commises par

malades et médecins, je conseille toujours, pendant toute la durée de ce

régime, de prendre une ou deux fois par jour, dans le lait ou dans un

peu d'eau, une petite cuillerée à café d'une mixture à parties égales

de teinture alcoolique, ou mieux d'extrait fluide de kola et de coca. Voici

une formule que j'emploie de préférence :

Extrait Huitle Je coca 1 10 grammes
— de kola OO —

L'ue cuillerée à café, deux ou trois fois par jour dans du lait (ou encore mélangé
avec la liqueur de curaçao, ce qui en fait une préparation agréable).

Chez les individus atteints d'alcoolisme, le régime lacté, en privant le

malade de son aliment habituel, de l'alcool, peut faire naître des acci-

dents délirants de nature éthylique. Aussi, l'adjonction de quelques

boissons alcooliques au régime lacté est-elle indiquée.

La durée du régime lacté est subordonnée à l'état du malade. Le plus

souvent, elle ne doit pas être moindre de dix à quinze jours, et l'on doit

même en prolonger l'emploi si la dyspnée persiste et si le bruit de

galop n'a pas disparu. Après la cessation de l'état dyspnéique , le

malade est soumis au régime lacté mitigé, à la dose d'un litre à deux

litres par jour, avec adjonction de quelques œufs et de légumes en

purée. On ne permettra de la viande (bien cuite et non faisandée) que

beaucoup plus tard, et quand toute trace de dyspnée aura disparu. Dès

que celle-ci se montrera de nouveau, le malade devra se soumettre

encore au régime lacté exclusif pendant huit ou dix jours. Du reste,

pour prévenir l'apparition de la dyspnée toxique, j'ai pour habitude de

prescrire systématiquement aux artério-suléreux toutes les trois semaines

ou tous les mois, pendant trois à cinq jours, le régime lacté exclusif, et

s'il existe des symptômes d'hyposystolie avec léger œdème prélibial, il

est utile d'ordonner encore un purgatif, et le lendemain 25 à 30 gouttes

de solution de digitaline cristallisée au millième.

Tel doit être le régime alimentaire des artério-scléreux, et je suis tenté

de répéter ce que Sydcnham disait du régime alimentaire de la goutte

qui offre avec celui-ci de grandes analogies : « 11 ne faut pas s'en écarter

de la largeur de l'ongle. » Je rappelle encore que Corvisart, au com-

' Le lait écrémé est souvent plus facile à digérer, mais alors il n'est plus un aliment
de force. Soulier fait remar(|uer judicieusement que la graisse est une source d'énerfîie
et que, dans la composition du lait, elle n'est même pas en quantité suflisante pour
devenir l'aliment du travailleur (Traité de Ihérajjeuliqiie, 1891).

HENRI HLXUARD. — MALADIES DC rOait. 26
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mencement de ce siècle, n'hésilait pas à dire, que « ce sont presque

toujours les erreurs dans le régime qui déterminent les rechutes si l'ré-

quenles dans les périodes avancées de ces maladies ».

Quel est le résultat de cette médication si simple en apparence ?

11 est parfois merveilleux : En quelques jours, quelquefois en vingt-

quatre ou quarante-huit heures, et avec une précision presque mathéma-

tique, les dyspnées les plus violentes qu'on observe chez les aorliques et

les cardiopathes artériels, disparaissent comme par enchantement, à ce

point que les malades se croient absolument guéris et qu'ils ont une

tendance naturelle et malheureuse à se départir de la sévérité de leur

régime. Il importe donc d'insister sur leur persévérance, de leur montrer

l'ulililé absolue de cette médication que Chrestien (de Montpellier)

exprimait un peu brutalement en leur disant : « Le lait, ou la mort' ! »

Je ne cesse, pour ma part, de leur répéter, en paraphrasant un mol
célèbre : « Du lait, encore du lait, et toujours du lait. »

Mais, un jour arrive, à la période de cachexie artérielle, et lorsque

l'insuffisance hépatique est jointe à l'insuftisance rénale, quand la source

des toxines procède de l'organisme lui-même et non de l'alimentation,

quand à la suite des progrès de cette cachexie caractérisée par une

dénutrition rapide et profonde, les déchets de désassimilation encombrent

le liquide sanguin, un jour arrive où le régime lacté devient inefficace,

où la dyspnée hypertoxique est irrémédiable et résiste à tous les

moyens thérapeutiques. C'est encore une raison de plus pour insister

avec la plus grande fermeté auprès des malades sur la nécessité de ce

régime dès le début et pendant tout le cours de la maladie.

Tous les détails dans lesquels je viens d'entrer ne me paraissent pas

inutiles, parce que je suis tellement pénétré des bienfaits de cette médi-

cation que je voudrais à ce sujet faire entrer dans l'esprit de tous les

praticiens la confiance qui m'anime. Et pour inspirer davantage encore

celte confiance, je crois important de résumer ses divers modes d'action.

' llippocrale employait le lait dans la jaunisse, dans les « flux liépali(jnes, dans l'hydro-

pisie causée par un vice de la rate ou du foie ». — On raconte que Guy Patin disait de
Mazarin, son ennemi : « Nous le tenons cnlin! Il est liydropique, il prend du lait, et il ne
guérit pas. • — On m'a communiqué une observation bien curieuse (1770) de liouvard,

(médecin de Louis XIV), et de l'abbé Teissier, observation relative à une ascite d'origine

hépatique et guérie par l'emploi du régime lacté exclusif. Mais il est indubitable que la

priorité appartient surtout à Cuhestien (de Jlontpellier) qui a publié le travail suivant

dans les Archives de médecine en 1831 : « De l'utilité du lait administré comme remède
et comme aliment dans l'iiydropisie ascite. » — En 186(1, l'écholier publia encore des

observations intéressantes sur cette question dans le Montpellier médical sous ce titre :

" Des indications de l'emploi de la diète lactée dans le traitement des diverses maladies

et spécialement dans celui des maladies du cœur, de l'bydropisie et de la diarrhée. »
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Le lait agit d'abord, comme un aliment parfait, et comme un aliment

inofTensif n'introduisant avec lui dans l'économie aucun produit toxique,

pas même des sels de potasse qu'il renferme en très petite quantité.

Aussi, a-t on pu dire : « Le lait agit surtout parce qu'il ne nuit pas. » Les

recherches expérimentales de Charrin et Roger ont apporté la meilleure

confirmation à cette idée, puisqu'elles ont démontré la diminution con-

sidérable de la toxicité urinaire à la suite de ce régime. Mais, long-

temps avant ces expériences, et dès que j'eus établi pour la première

fois la nature toxique de certaines dyspnées des artério-scléreux ', j'étais

amené à formuler les bienfaits de cette médication sur laquelle je ne

saurais trop insister.

En second lieu, le lait, en favorisant la diurèse et en ouvrant le rein,

assure la dépuration urinaire et l'élimination de tous les poisons. U n'a

aucune action excitante sur les reins malades, comme Rosenstein le

croit bien à tort.

En troisième lieu, il s'adresse encore aux fonctions hépatiques, parce

qu'il contient du sucre capable de se transformer en glycogène.

Enfin, il contribue, pour une grande part, à diminuer l'hypertension

artérielle, et il augmente ainsi l'énergie du cœur d'une façon indirecte,

en facilitant ou en diminuant son travail, puisqu'il tend à vaincre par la

diurèse les obstacles périphériques. Et c'est là tout le secret de la

thérapie des cardiopathies artérielles dans lesquelles l'obstacle et la

maladie sont à la périphérie du système circulatoire, tandis qu'ils sont

d'abord au cœur dans les cardiopathies valvulaires '. Le lait augmente
donc l'énergie du cœur parce qu'il diminue et allège son travail. X ce

litre, c'est encore un médicament aiiti-méiopmgique

.

L'antisepsie intestinale doit souvent être prescrite concurremment

avec le régime lacté, à l'aide du naphtol à la dose de 1 à 2 grammes
par jour, ou mieux du benzonaphtol à la dose de 1 à 4 grammes.
J'ai renoncé au salicylate de bismuth, au bétol ou encore au salol,

parce que ces médicaments, par l'acide salicylique qu'ils contiennent

ou l'acide phénique que le salol dégage, peuvent contribuer à irriter et

;'i congestionner les reins, et parce qu'il est toujours dangereux dans une

dyspnée toxique de prescrire des médicaments doués d'une toxicité

même atténuée.

Quant au traitement symptomatique de la dyspnée toxique, il est

' n. HiT.HARD. La digitale dans les pseudo-asthmes cardiaques (Rev. gc'n. de clin, et de
herap., 1887-1888).

'Telle est l'explication que j'ai donnée (Rev. gén. de clin, et de the'r., 1888), dans les

maladies du cœur, du mode d'action complexe du régime lacté, mode d'action qu'un
auteur allemand, Uogerstedt, affirmait ne pas connaître (Zeilsch. f. kl. med., 1888).
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presque nul. Pourquoi donc chercher à agir dans ces cas contre l'élé-

ment dyspnéique lui-même, puisque nous avons dans le régime lacté un

moyen remarquable de le faire disparaître rapidement, en vingt-quatre ou

quarante-huit heures? On ponrrait cependant prescrire, dans les cas

rebelles, les inhalations d'oxygène qui ne peuvent jamais nuire, quelques

inhalations d'iodure d'arayle que vous me voyez souvent employer et dont

l'action eupnéique est bien supérieure à celle de l'iodure d'élhyle et de

la pyridine. Quant au nitrite d'amyle que je vois trop souvent ordonner

dans ces cas, il n'a aucune action anti-dyspnéique, et il doit être réservé

seulement pour les crises d'angine de poitrine ou pour la forme de dysp-

née douloureuse dont je vous ai parlé '.

2° Je serai bref sur le traitement des autres formes de dyspnée :

c). Dans les dyspnées nervo-réflexes des cardiopathies artérielles résul-

tant d'une sorte d'éclampsie broncho-pulmonaire symptomalique des

réflexes vasculaires si fréquents dans toutes les aiïections cardio-arté-

rielles, le médicament de choix est représenté par le bromure de potas-

sium. Mais il faut se rappeler qu'une des principales conditions du

succès réside dans la prescription de ce médicament à haute dose (4, 6

et môme 8 grammes par jour).

d). Dans les dyspnées cardioplégiqiies dues à la dilatation considérable

et à l'état parétique des cavités cardiaques, je ne connais pas de meilleur

moyen que l'emploi d'une saignée générale qui a pu parfois sauver les

malades des plus grands dangers.

Dans certains cas graves et presque désespérés, quelques praticiens'

(Lcuf-) n'ont pas hésité à conseiller la ponction du cœur pour en sous-

traire le sang qui contribue à sa dilatation. Je laisse celte pratique aux

théoriciens, en rappelant le cas malheureux de ce médecin qui , croyant

ponctionner roreillclle, était tombé sur l'aorte! On peut comprendre

à la rigueur toutes les audaces thérapeutiques, mais à la condition

expresse qu'elles s'arrêtent au respect de la vie humaine.

Je conclus en disant que les meilleurs moyens de s'opposer à ces

cardiectasies consistent dans l'emploi de la saignée et de la digitale. La

saignée générale est préférable aux saignées locales, et cependant lorsque

'L'iodure d'amyle, que j'ai introduit dans la tliérapeutique, se prescrit en inhalations.

11 suffit de déboucher le flacon qui renferme cet iodure et d'en respirer les vapeurs pendant
quelques minutes. Pour en augmenter l'action eupnéique, j'associe parfois le chloroforme

à l'iodure d'amyle d'après cette formule :

Iodure d'amyle 25 grammes.
Ctilororoiiilc 5 —

' American journal of med. science, ISSl.
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le foie est congestionné, l'application de sangsues ou de ventouses scari-

fiées sur la région hépatique peut encore produire de bons résultats. '

e). Lorsque la cardiopathie artérielle est arrivée à la période asysto-

lique, la dyspnée est mécanique et d'origine cardio-pulmonaire. Dans

ces cas, le traitement est celui des afîections milrales mal compensées.

Ici, la digitale peut produire d'excellents effets, elle agit, non seule-

ment parce qu'elle élève la tension artérielle ou augmente la diurèse,

non seulement parce qu'elle accroît la contractilité ou plutol l'élasticité

des cavités droites, comme le pense G. Sée, mais aussi et surtout parce

qu'en prolongeant la période diastolique des révolutions cardiaques, elle

favorise le remplissage complet du ventricule gauche.

/). Quant à la dyspnée que Ton peut observer dans des cas relative-

ment rares, consécutivement à Vœdcme aigu du poumo7i, elle comporte

une médication d'urgence que Ton accomplit par l'emploi d'une saignée

copieuse, et c'est ainsi que j'ai cité des cas de guérison inespérée.

Les injections de caféine, et non la digitale qui agit trop lentement

dans une affection qui a pour caractère d'évoluer brutalement, sont indi-

quées pour relever l'action défaillante du cœur, pour exciter le système

nerveux et favoriser la diurèse. Les injections hypodermiques de strych-

nine à la. dose de 2 à 3 milligrammes par jour, sont encore desti-

nées à combattre l'état parétique des bronches et du diaphragme,

deux des causes les plus puissantes de la terminaison fatale. Enfin, l'élec-

trisation du nerf vague peut produire d'excellents effets, puisqu'il est

admis que l'œdème aigu du poumon est dû, en grande partie, à un trouble

survenu dans l'innervation cardio-pulmonaire. C'est encore pour obéir

à celte indication que l'on doit pratiquer des cautérisations ponctuées

ou apphquer plusieurs vésicatoires sur la région cardio-aortique, et cou-

vrir la poitrine de ventouses sèches.' Mais, j'avoue n'avoir qu'une con-

fiance limitée dans l'emploi des révulsifs.

Telle est la médication qui m'a le mieux réussi contre cette compli-

cation, très grave et heureusement rare, des cardiopathies artérielles

avec aorlile.

En Allemagne, Grossmann a vanté dans ces cas les bons effets de

l'atropine, en se fondant sur les faits suivants : la muscarine détermine

la mort par le cœur qui est toujours trouvé en diastole, et aussi par le

poumon qui est atteint d'un œdème pulmonaire aigu. Or, comme il existe

un antagonisme physiologique entre la muscarine et l'atropine, il y

aurait donc indication d'employer ce dernier médicament contre les acci-

dents d'œdème aigu du poumon. — J'ai vu aussi Tinfiltralion séreuse

envahir les poumons d'animaux intoxiqués par la muscarine ; mais vous
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savez qu'il ne faut pas toujours conclure de l'antagonisme physiologique

à l'anlagonisme thérapeutique. En tous cas, la prescription de l'atropine

à des malades atteints d'oedème aigu du poumon n'a donné entre mes

mains que des résultats négatifs et même défavorables, parce que ce

médicament diminue l'abondance des urines.

Je ne partage donc ni l'opinion ni la pratique de Grossmann qui va

même jusqu'à déconseiller la saignée dans ces cas. Et cependant une de

ses expériences lui donne le plus formel démenti : En pratiquant une

large saignée par la carotide chez un aniinal soumis à l'aclion de la mus-

carine, il a constaté lui-même qu'après cette émission sanguine, les mou-

vements respiratoires qui avaient diminué d'amplitude après la rausca-

rine, devenaient plus faciles après la saignée.

(/). Emploi des révulsifs. — Les révulsifs sont à la mode dans notre

pays, et on les emploie indistinctement dans toutes les afïections du

cœur, sous forme de teinture d'iode, de cautères volants ou à demeure,

de pointes de feu et de vésicatoires. 11 y a môme des cliniciens pour

lesquels le secret de la médication consiste dans l'emploi de vésicatoires,

petits ou grands, souvent appliqués sur la paroi précordiale, et tout

leur art consiste à les changer de place. Notta (de Lisieux) prétend

même avoir fait disparaître des bruits de souffle organiques, par l'appli-

cation de cautères profonds', et il ne s'est pas demandé s'il n'avait pas

affaire à des bruits de souffle fonctionnels.

lié bien, je ne crains pas de- protester contre cet abus thérapeutique.

En effet, voyons ce que l'on prétend obtenir par cette révulsion

à outrance : substituer une inflammation à une autre et faire de la .

contre- fluxion ? Mais la cardio-sclérose est une dégénérescence, elle

n'est pas une inflammation. — Faire, à l'aide du vésicatoire, une sorte de

« saignée séreuse », comme on se propose, à tort encore, delà produire

dans les pleurésies? Mais ici, l'indication est tout autre. — Agir par action

réflexe sur la circulation précordiale ? Mais, qui vous prouve qu'elle va

inlelligorament agir, et cela d'ime façon presque élective, sur la circula-

lion inlra-cardiaque ? — Fortilier le cœur ? On a prétendu, en effet, que

« l'application d'un simple vésicatoire peut venir au secours du cœur

défaillant en le mettant plus à même de se contracter ». Le fait n'est

pas niable, et les excitations cutanées peuvent certainement agir par

action réflexe contre toutes les menaces de syncope ou de rapide

défaillance de cet organe. Mais nous avons heureusement d'autres

moyens thérapeutiques pour relever l'énergie contractile du cœur.

' NoTT.v. Emploi des cautères profonds dans les afïections organiques du cœur (.Voc-

mandie médicale, 1889).
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Je ne nie pas l'action des révulsifs dans certains cas, et je m'appuie

même sur les expériences qui nous ont appris les faits suivants, bien

étudiés dans la thèse de Besson '
:

1" Les excitations cutanées intenses et rapides peuvent produire : un

ralentissement du cœur précédé d'une accélération de peu de durée
;

une augmentation marquée de l'amplitude des pulsations ; un abaisse-

ment notable de la tension artérielle avec élévation de la pression

veineuse ;

2° Les excitations faibles produisent une accélération du cœur, une

élévation durable de la pression artérielle
;

3" Les excitations lentes et permanentes (représentées par les vésica-

toires) ont pour résultat d'anémier les parties sous-jacenles et de calmer

la douleur.

Vous le voyez, en s'en tenant seulement aux expériences physiolo-

giques, on constate que les effets des révulsifs cutanés sont douteux,

puisque, suivant la force ou la faiblesse de l'excitation cutanée, les

résultats sont absolument différents. Or, peut-on dire où s'arrêtent les

excitations faibles et où commencent les excitations fortes? D'un autre

côté, les vésicatoires capables de calmer la douleur et d'anémier les

parties sous-jacentes ne sont pas indiqués dans une maladie comme la

cardio-sclérose où la douleur est absente et où le principal danger

réside dans l'ischémie du myocarde. Par conséquent, au nom de la phy-

siologie et de la clinique, rien ne nous autorise à admettre l'utilité des

pointes de feu, des cautères et des vésicatoires dont on l'ait un si étrange

abus, et je suis fondé à répéter pour les affections organiques du cœur ce

que je disais autrefois au sujet des pneumonies et des pleurésies : < Pour

les vésicatoires, leur principale indication consiste... à n'être pas indiqués. »

Dans une maladie comme l'artério-sclérose du cœur, caractérisée de

bonne heure par des accidents d'insuffisance rénale, on commet même
un contresens thérapeutique en employant les vésicatoires qui ont pour

effet de congestionner les reins, de diminuer la dépuration urinaire et

d'introduire dans l'organisme un élément toxique de plus. Pour ma part,

dans celte maladie, j'ai renoncé depuis longtemps à l'emploi des révul-

sifs si variés, je fais pratiquer des badigeonnages iodés dans un tout

autre but, pour faire absorber un peu d'iode aux malades, -quoiqu'on ne

soit pas autorisé à compter beaucoup sur l'absorption de cette quantité

infinitésimale du médicament. Dans les premières années de ma vie

médicale, j'ai assisté à la grandeur du vésicatoire, et j'espère que le

temps n'est pas éloigné où nous assisterons à sa décadence ainsi qu'à

'A. Besson. Elude expérimenlale sur la révulsion. Paris, 1892.
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celle des pointes de fou. Car, pour continuer à faire ces applications réi-

térées de vésicatoires, les médecins n'auront plus que cet argument bien

insuffisant de Grisolle : « C'est une pratique si universellement acceptée

qu'elle doit avoir quelque raison d'être. »

L'opinion que j'exprime a été trop bien résumée par Manquât, pour

que je ne cite pas ses propres paroles :

« Toutes réserves faites sur les effets de la dérivation qui sont réels,

on ne peut guère compter sur ces procédés que pour exciter le système

nerveux défaillant, et par là, agir à un moment donné sur le cœur et la

respiration ; on peut aussi agir sur la douleur, mais au prix d'une autre

douleur; on peut enfin agir sur la circulation générale, mais nous

ignorons dans quel sens et en vue de quel bénéfice. Si la révulsion pro-

duit d'autres bienfaits, je ne veux pas nier que l'empirisme ne puisse

l'établir, mais jusqu'ici la physiologie est impuissante à le faire. Ce que

j'affirme sans réserve, c'est que, dans l'immense majorité des cas, on

peut sinon la condamner toujours, du moins l'abandonner sans scrupule '
. »

Néanmoins, comme je l'ai dit, dans certains cas, les révulsifs cutanés

doués d'une action rapide sont indiqués pour combattre quelques acci-

dents, comme la tendance à la syncope et les palpitations.

Parfois, les palpitations sont très intenses, à caractère pénible et angois-

sant, et lorsqu'elles deviennent nocturnes, elles sont capables d'empêcher

le sommeil. Pour les combattre, je ne connais pas de meilleur moyen que

l'emploi sur la région précordiale d'applications froides : sous forme d'une

compresse un peu épaisse plongée dans l'eau froide et bien exprimée

d'une partie de son liquide que l'on place sur cette région en la recouvrant

d'une toile imperméable ; ou encore mieux sous forme de pulvérisations

d'éther et même de chlorure de méthyle. Cette réfrigération de la paroi

précordiale utile à la période hypersystolique des cardiopathies peut

encore trouver son emploi au stade asyslolique, et l'on comprend sans

peine, comme Gingeot le fuit si judicieusement remarquer, que les

applications réfrigérantes capables de diminuer le volume d'un ané-

vrisme aient chance de venir en aide aux cœurs passivement dilatés".

Mais ce moyen très simple n'empêche pas d'avoir recours à l'emploi

du régime lacté qui, par lui-même, peut contribuer à calmer les palpi-

tations et à en prévenir le retour, ou encore à l'emploi de la digitale

sous forme de solution alcoolique de digitaline au millième, à la dose de

dix à quinze gouttes par jour pendant cinq à six jours. J'ai remarqué que

l'association de la scille et de l'aconit à la digitale déterminait souvent la

'A. AIanouat. Traité de thérapeutique, t. I. Paris, 1892.

' Gingeot (Rev. gén. de clin, el de Ihérap., li» mars 1890).
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sédation de? phénomènes d'excitation cardiaque. Voici la formule que

j'emploie :

/

Teinture alcoolique de digitale ......
Teinture de scille ' àa ;> "rammo?.
Teinture de racine d'aconit ^

Prendre di.K gouttes trois ;i quatre foi? par jour pendant liuit ou dix jours.

//). Méthodes de rédiiclion ri deiilraîiifinenl miisculdire . — Jusqu'alors,

la médication s'est adressée au cœur dont il faut relever la puissance con-

tractile, et au système vasculaire dont il importe d'assurer la perméabi-

lité. Une troisième indication s'impose : la réduction de la masse san-

guine.

Cette indication s'est présentée depuis longtemps à l'esprit des obser-

vateurs, et Corvisart fait remarquer que l'influence puissante de la

« pléthore sanguine » sur la formation des anévrismes artériels a

suggéré à Alberlini et Valsalva leur fameuse méthode consistant à réduire

le malade, par des saignées multipliées, par une diète rigoureuse et

prolongée, à un état d'exténuation telle qu'il lui soit à peine possible

de lever les mains hors de son lit. Corvisart a soin d'ajouter que si

cette méthode est applicable non seulement dans les anévrismes arté-

riels, mais aussi dans les anévrismes actifs du cœur où il y a, dit-il,

un ex-cès de forces dans l'organe central de la circulation, elle est nui-

sible dans les anévrismes passifs (dilatations du cœur) oîi il y a au

contraire un état remarquable de faiblesse. 11 est inutile de discuter

celte méthode de traitement qui offre de grands dangers et qui, à la

période même d'hypertension artérielle de la cardio-sclérose, peut con-

tribuer à hâter encore la dégénérescence du muscle cardiaque, en ajou-

tant l'insuffisance nutritive par diminution du sang à l'insuffisance nutri-

tive par rétrécissement artériel.

Morgagni, pour diminuer la pression intra-cardiaque, avait eu l'idée

de dériver une certaine quantité de sang de l'organe central de la circu-

lation, en plongeant souvent les membres et surtout les supérieurs dans

un bain très chaud. Mais, comme le fait remarquer encore Corvisart, si

par ce moyen on se proposait de dégorger le cœur d'une plus grande

quantité de sang et ainsi de calmer l'éréthisme cardiaque et les palpita-

tions, ce soulagement ne pouvait être que de courte durée, et « la fluxion

sanguine artificiellement déterminée dans le membre doit cesser avec

les immersions, ou peu après ».

Ainsi, par leur méthode, Alberlini et Valsalva cherchaient à diminuer

la contractililé du cœur et la pléthore sanguine (ou tension artérielle),
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et Morgagni s'efforçait encore de diminuer la tension intra-cardiaque.

Plus tard, Corrigan", dans le but d'augmenter l'énergie du cœur en

fortifiant la constitution générale des malades atteints d'hypertrophie

cardiaque, conseilla « une diète composée d'aliments tirés des règnes

animal et végétal pris en quantité suffisante, et en même temps l'absten-

tion des boissons qui augmentent beaucoup la masse des liquides de

l'économie ». Il insistait encore sur la nécessité pour le malade de se

livrer à ses travaux habituels à la condition de s'arrêter à la fatigue.

Enfin, Stokes émit l'idée de la- curabililé de la dégénérescence

graisseuse du cœur en conseillant un exercice journalier et gradué, la

marche dans les pays de montagnes tels que la Suisse ou les parties

élevées de l'Ecosse ou de l'Irlande , un régime composé de viandes

fraîches et d'oîi on devait exclure les substances oléagineuses et proba-

blement les viandes blanches, l'usage de la soupe, du lait et des liquides

en excès. D'après lui, l'exercice à pied devait avoir un double effet :

l'accroissement de volume des muscles, et l'augmentation de sécrétion

de la peau éliminant « une grande quantité de produits huileux de l'or-

Tous ces auteurs, comme on le voit, ont été depuis longtemps les

inspirateurs et les précurseurs de ce que l'on appelle, avec beaucoup d^
prétention, « la méthode d'CHSrtel » applicable surtout aux cas de surcharge

et de dégénérescence graisseuse du cœur. Elle a pour but, comme il le dit,

de résoudre le problème thérapeutique suivant : Réduire la masse san-

guine, dégraisser le cœur, tonifier le myocarde, équilibrer les systèmes

veineux et artériel, alléger les reins et en faire disparaître les inflamma-

tions et l'hypérémie chronique, élargir le champ circulatoire et réduire

l'accumulation du tissu adipeux dans les divers organes. L'auteur alle-

mand nous promet tout cela, et plus encore. Examinons cette méthode

qu'il croit avoir « imaginée » de toutes pièces et dont les succès théra-

peutiques, ajoute-t-il, ont la netteté d'une expérience physiologique.

11 commence par proclamer un fait que l'on connaissait depuis long-

temps, à savoir que, dans ces affections cardiaques, le cu'ur ne chasse

pas autant de sang qu'il lui en arrive, et que l'augmentation de la

pression intra-cardiaque est la cause mécanique de l'insuffisance et de la

parésie du myocarde.' L'indication capitale consiste donc avant tout dans

la réduction des liquides de l'organisme. La méthode des saignées est

nuisible et insuffisante parce qu'elles affaiblissent les malades, et surtout

parce qu'après elles, le trop-plein vasculaire ne tarde pas à se rétablir par

la résorption des liquides interstitiels, gastriques et intestinaux. On ne

' Coiinii.As. Edinburr/h tiicd. and surij. journal, 1832.



ARTKUIO-SCLÉROSE DU CŒUR 411

peut donc remplir celle indicalion qu'en cherchant à déshydrater les

tissus, en augmentant leurs pertes en eau et en diminuant l'aj^port des

liquides. Pour augmenter les perles aqueuses, on peut se servir de

trois organes importants : le rein, les poumons et la peau. La suracti-

vité sécrétoire du rein serait dangereuse ; du reste, les diurétiques ne

peuvent rien sur un organe déjà malade, et la diète lactée n'aurait pas

sa raison d'être. D'ailleurs, il cherche à prouver après Korner en 1862

et avec Glax (de Gratz) ', que la diète sèche, c'est-à-dire le rationne-

ment des boissons augmente la diurèse, et s'inspirant des recherches de

J. Ranke, il n'hésite pas à dire que l'alimentation par la viande augmente

encore l'excrétion urinaire.

Pour augmenter les pertes en liquide, Œrlel ne trouve donc plus que

deux voies : la peau et les poumons. Il ne voit dans les troubles de la

circulation que « des perturbations physiques qui doivent être traitées

physiquement ». C'est pourquoi il a recours aux moyens physiques : à

la chaleur sous forme d'air chaud (bains de vapeur, bains romains, enve-

loppements dans la laine et le caoutchouc) ; aux exercices musculaires

au moyen de marches, de promenades et d'ascensions progressives

d'endroits plus ou moins élevés. La marche et ces ascensions,

qu'il faut graduer sérieusement, augmentent la tension artérielle et la

sécrétion urinaire, provoquent la dilatation générale de toutes les artères

et aussi des artères coronaires qui ainsi donnent au myocarde du sang

oxygéné en plus grande abondance. L'accroissement de la pression san-

guine est heureusement compensé par la diminution de tension des

parois artérielles, par la dilatation des vaisseaux qui rend l'écoulement

du sang plus facile et plus rapide à l'extrémité du système circulatoire.

Les obstacles périphériques diminuant, le cœur se contracte avec plus de

facilité et d'énergie.

La seconde condition dont dépend le -relèvement du cœur consiste

dans l'emploi d'aliments albuminoïdes en quantité suffisante pour rem-

placer les pertes dues au travail et pour maintenir la composition normale

du sang nécessaire à la nutrition du cœur et des parois vasculaires.

C'est pour cette raison que l'alimentation devra être composée de viande,

œufs, légumineuses très azotées, peu de graisse et d'hydrocarbures,

100 à 200 grammes de pain. Ce régime doit durer des années et ne

jamais être complètement abandonné.

Cette méthode de traitement a été appliquée aux cœurs graisseux

' Œrtel. Trailement de l'obésité et îles troubles de la circulation (alTaiblissement du

cœur, compensation insuffisante dans les lésions valvulaires, cœur gras, troubles de la

<:irculalion pulmonaire, etc., Trad. fr. sur la i' cdilion. Bruxelles, 1886}. — Glax. La valeur

thèrapcutiiiue des cures d'eau dans les maladies du cœur (CenlralUlatl f. Ihérap., 1885).



•112 QUI.NZIKMK I.KCON

d'abord, puis au\ affections valvuiaires mal compensées, et en dernier

lieu aux .affections du myocarde'. Elle se compose, comme on le voil,

de trois éléments :

1° La réduction des liquides
;

2° Les exercices physiques et rentraînement musculaire
;

3" Le régime alimentaire.

La réduction des liquides peut être utilement employée dans le traite-

ment de la cardio-sclérose, dès ses premières périodes caractérisées par

l'hypertension artérielle. En m'inspirant de la pratique de Corrigan, je

l'ai déjcà recommandée, il y a huit ans, dans un but différent de celui

d"Œrlel, puisque ma médication vise surtout l'augmentation de la tension

artérielle qu'il faut abaisser. J'ajoute que je n'ai jamais vu survenir à la

suite du régime sec la diurèse que l'auteur allemand prétend obtenir par

son intermédiaire.

Quant aux exercices musculaires et à la marche ascensionnelle, ainsi

qu'au régime alimentaire, je me sépare absolument de l'opinion d'dù-

tel. La méthode de l'entraînement musculaire est inapplicable au début

de la cardio-sclérose, puisqu'elle prétend favoriser le développement

d'une hypertrophie cardiaque qui existe déjà, et qu'elle a pour résultat

d'augmenter le travail du cœur à l'avance exagéré; elle est irrationnelle,

parce qu'elle ne tient pas compte de la dyspnée d'effort, et qu'il est

aussi impossible de faire marcher des dyspnéiques que des paralytiques
;

irrationnelle encore, parce que l'état de méiopragie viscérale commande
le repos des organes et surtout du cœur ; elle peut être nuisible s'il est

vrai que la dyspnée pathologique est assimilable à la « dyspnée physio-

logique » provoquée par la marche, d'après Basch ; elle est encore' nui-

sible à la période de dégénérescence musculaire parce qu'elle f;ivoriso

la tendance à la cardieclasie et ensuite à l'asystolie. Cette méthode qui

nous promet une hypertrophie thérapeutique — l'hypertrophie providen-

dentielle de Beau — (sur laquelle l'auteur allemand s'appuie sans citer

l'auteur français), aboutit donc à la dilatation du cœur. Ainsi, celte

thérapeutique, en surmenant un cœur qu'elle veut seulement exercer,

deviendrait la complice de la maladie.

Quant au régime alimentaire proposé par (Jlù'tcl, il est en opposition

'Les promenades doivent être proportionnées au degré de la maladie, pour leur durée

comme pour l'inclinaison des cliemins, et on doit les doser progressivement à la façon

d'un médicament. Il laut marclier lentement, régulièrement, en ayant soin de ne pas

parler, et de bien combiner la respiration avec la marche. C'est pour cette raison que la

rcs|)iratiou étant précipitée dans les grandes ascensions, le pas doit être petit, tandis

qu'il sera plus grand dans la plaine. Si les palpitations surviennent avec la dyspnée, il

faut s'arrêter ([ueliiues instants mais sans se reposer, et en faisant i|uel(|ues respirations

profondes. Après la promenade faite, on doit se reposer pendant une demi-heure ou une

lieure (OOrlel).
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formelle avec celui que j'admets, et il faut que l'auteur allemaud ue

connaisse pas la dyspnée toxique avec sa médication,, pour condamner

l'usage du lait, et recommander au contraire celui de la viande.

C'est une grave erreur de croire que, dans le traitement de la cardio-

sclérose, nous pouvons agir directement sur le muscle cardiaque. Celui-ci

dégénère et s'atrophie sous l'influence des lésions de ses vaisseaux nour-

riciers ; c'est le système artériel qui est le premier coupable, c'est à lui

que la thérapeutique doit s'adresser, et j'ai dit et répété souvent que,

dans cette maladie, la médication doit être artérielle. Il faut favoriser la

circulation périphérique pour alléger la circulation centrale, vaincre les

obstacles vasculaires pour faciliter le travail du cœur, et chercher à

réduire de bonne heure les dégénérescences artérielles pour prévenir

l'altération consécutive des organes. C'est pour cette raison que se

trouvent indiqués avec l'emploi des frictions, du massage et de mouve-

ments passifs communiqués aux membres, la prescription du régime

lacté et des médicaments vaso-dilatateurs, parmi lesquels les iodures

tiennent la première place.

i). Gymnastique, massage, etc. — On arrive, à l'aide de ces divers

moyens, à la plupart des résultats trop vantés par Œrtel et les auteurs

allemands ; on y arrive avec plus de prudence et la certitude de ne pas

nuire au malade.

Mais, on a l'habitude d'appliquer au mot « gymnastique » un sens

qu'il n'a pas. Il a, pour beaucoup d'auteurs, la signitication d'un exer-

cice violent exécuté avec plus ou moins d'effort. Or, il ne faut pas

oubUer qu'il existe deux espèces de méthodes en gymnastique : la

méthode française et la méthode suédoise.

La première, à l'usage surtout des gens bien portants, a pour but et

résultat de favoriser le développement du muscle ; la seconde, à l'usage

non seulement des gens bien portants, mais aussi des malades, a pour but

de favoriser la souplesse, et surtout la circulation du système musculaire.

Celle-là, gymnastique de force ou athlétique, est destinée à augmenter

la puissance contractile au delà de ses limites naturelles ; celle-ci, gym-

nastique de douceur et hygiénique, tend à utiliser seulement la force

corporelle. La gymnastique française suppose un effort plus ou moins

violent et soutenu ; la gymnastique suédoise cherche une action théra-

peutique dans la multiplicité des contractions musculaires et dans l'am-

plitude des mouvements. Elle ne bannit pas complètement l'effort de ses

procédés divers, mais elle le gradue, elle le dose comme un médicament.

En un mot. il s'agit d'une gymnastique réellement médicale qui, visant
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la circulation artérielle et veineuse qu'elle active, les vaisseaux qu'elle

dilate, le cœur périphérique qu'elle tonifie, peut être assimilée à la

digitale des artères.

Depuis que j'étudie les cardiopathies artérielles, je me suis toujours

efforcé de faire comprendre que jusqu'alors la thérapeutique s'est toujours

beaucoup trop occupée du cœur central et pas assez du cœur périphé-

rique, et c'est là une grosse faute, puisque ces maladies ont le cœur

pour siège et les artères pour origine, comme je ne cesse de le répéter.

C'est donc du côté du système vasculaire qu'il faut agir de bonne heure,

et cela par l'intermédiaire des contractions musculaires.

Celles-ci augmentent les combustions respiratoires, elles s'accompa-

gnent d'un dégagement considérable d'acide carbonique, et Cl. Bernard

a démontré par ses expériences que le sang veineux d'un muscle en état

de paralysie renferme 7,20 p. 100 d'oxygène, tandis qu'en état de

repos, il n'en contient plus que .5, et à l'état de contraction 4,28 seule-

ment. Il a prouvé ainsi qu'en traversant les tissus, le sang artériel subit

des modifications en sens contraire de celles qui se produisent dans le

poumon, puisqu'il cède de l'oxygène et se charge d'acide carbonique, et

cela avec une intensité d'autant plus grande que le fonctionnement

du muscle est plus intense et prolongé. De tous les organes, après le

poumon, c'est le tissu musculaire qui présente une combustion et une

respiration plus actives, et Paul Bert a vu qu'en plaçant dans un milieu

oxygéné des fragments de même poids, de muscle, de foie ou de graisse,

100 grammes de tissu musculaire absorbent SO parties d'oxygène au lieu

de n parties pour la graisse par exemple.

La physiologie d'un muscle en action nous montre, avec l'augmenta-

tion des combustions respiratoires, l'activité plus grande de la circulation,

d'où un effet dérivatif au profit du cœur, la dilatation des vaisseaux,

d'où la diminution de la tension artérielle, comme Chauveau l'a démon-

tré '. L'accélération du pouls qui survient sous l'influence de l'exercice

musculaire est un phénomène physiologique et non simplement un fait

mécanique, comme on est disposé à le croire. « Ce n'est pas la pression

des muscles gonflés par la contraction qui active la circulation dans les

artères : c'est plutôt une sorte d'aspiration exercée par les muscles deve-

nus plus avides de liquide sanguin. » Ubi stimulas, ibi flaxxs '.

Il résulte de ces données que l'exercice musculaire, en favorisant la cir-

culation sanguine vers la périphérie, soulage le cœur, facilite son travail

et produit ainsi les effets d'une saignée déplétive sans en avoir les

' Acad. des sciences, 1857.

' Fernand Laghange. Physiologie des exercices du corps, .'i* édition, Paris, KS'.H.
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inconvénients, puisqu'il s'agit ainsi d'une véritable « saignée interne »,

comme Eloy l'a si bien dit au sujet de l'action des iodures.

A cette gymnastique musculaire parles mouvements actifs ou passifs, par

le massage, il faut joindre encore la gymnastique cutanée par les bains

répétés, quelques affusions froides générales ou locales, par les frictions

excitantes qui stimulent les extrémités nerveuses et excitent la circulation

capillaire.

La méthode suédoise consiste « à utiliser les muscles comme agents

de circulation locale, en parlant de cette notion physiologique indiscutée

que tout muscle entrant en contraction attire à lui un courant sanguin

plus considérable et plus rapide qu'à l'état de repos ». A l'aide de leurs

mouvements dits de « circulation », les gymnastes suédois cherchent à

désobstruer les capillaires sanguins, non en augmentant la violence du
coup de piston qui s'appelle le battement du cœur, mais en agissant sur

les points périphériques oia s'est produite l'obstruction, et en accélérant

la marche du sang dans les régions où son cours tend à se ralentir'.

Cette méthode n'exclut pas complètement l'effort de ses divers exercices

qu'elle dose, comme je l'ai dit. à la manière d'un médicament. Si le malade

lève un membre, le « médecin gymnaste » oppose par exemple à ce

mouvement une résistance proportionnelle à la force des sujets et à leur

état de maladie. A une période plus avancée, quand, par le fait de la

dyspnée d'cQ'ort qui les immobilise et les condamne plus ou moins au

repos, les malades ont une tendance à l'obésité, on fait exécuter aux

muscles des mouvements passifs ou communiqués.

Quel est le résultat de cette méthode thérapeutique ? Nous allons l'ap-

prendre par la plume de Fernand Lagrange :

« Nous avons pu voir, dit-il, dans les instituts de gymnastique « ma-
nuelle » ou « mécanique », des malades' perdre de jour en jour leur

aspect cyanose, leur dyspnée, leur œdème des jambes, pendant que le

pouls gagnait de la régularité et de la force, et que les urines, rares et

chargées avant le traitement, reprenaient, au bout de dix à douze jours,

leur abondance normale et leur limpidité. »

Sans doute, il n'est ici probablement question que des cardiopathies val-

Niilaires.Mais, àplus forte raison, cette mélhodede traitement est-elleappli-

cable aux cardiopathies artérielles, puisque celles-ci sont caractérisées par

la lésion primordiale des vaisseaux. Je ne saurais donc trop, à ce titre, en

recommander l'emploi, d'autant plus que les résultats que j'ai déjà

obtenus sont très encourageants.. Cette médication très logique, qui peut

' Fernand Lagrange. De l'e.xercice chez les adultes (2' cdi(. Paris, 1892;.
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associer ainsi le repos avecrexcrcice musculaire, esl bien plus rationnelle

que les « cures de terrain » capables de produire le surmenage du cœur.

j). Traitemenl hijdromméralet climatêriqite. — On croit généralement

que les eaux minérales sont toujours contre-indiquées dans toutes les

maladies du cœur. C'est là ime erreur qu'il n'est pas inutile de dissiper. Je

vais vous démontrer au contraire que le traitement hydrominéral trouve

encore ses indications dans les cardio'pathies artérielles.

1" Emix stilfi/rpiises. A leur sujet, pour le traitement des cardiopathies

artérielles, et même pour celui des cardiopathies valvulaires, il faut se

rappeler les deux régies suivantes :

<t). Les stations hydrondnérales placées à une /mute altitude, au-dessus

de 500 à 600 mètres, sont dangereuses, parce qu'il esl démontré que l'a-

baissement de la pression atmosphérique augmente la tension artérielle

et favorise par ce mécanisme la production de congestions et d'hémor-

rhagies
;

b). Les stations d'eaux sulfureuses fortes, même placées à une altitude

peu élevée, sont encore dangereuses, parce qu'elles déterminent une exci-

tation du cœur et de l'appareil cardio-vaseulaire.

A ce dernier point de vue, Bordeu a mis autrefois sur le compte de

l'eau de Barèges prise en boisson la mort de trois cardiopathes, et

beaucoup de médecins ont vu raugmenlation des palpitations et des

phénomènes d'excitation cardiaque après l'emploi de ces eaux'.

Cependant, plusieurs stations à minéralisation sulfureuse ont été recom-

mandées dans les maladies du cœur.

Parmi elles on peut d'abord citer celle de Bagnoh-les-Bains, eau sul-

liirée sodique dans la Lozère. Mais, Dufraisse de Chassaigne, comme
tous les auteurs qui l'ont suivi (Raynal de Tissonnière, Hermantier,

Coulombs etc.), n'ont parlé que de la curation de l'endocardite chronique,

« lorsque cette lésion est un des effets de l'endocardite rhumatismale ».

Cependant ces eaux, administrées avec prudence, ne pourraient-elles

pas produire de bons effets au début des cardiopathies artérielles?

On a raconté" qu'elles avaient fait disparaître des accès angineux et

' Candei.lé. De quelques eonlre-imlications de l'emploi des eaux sulfureuses tirées de

leur action sur le cœur (Uull. de l/iérapeulique, t. LXXXVIII).

- DuFiiAissE DE Chassaigne (.4 c«(/. de méd., 1851. Second travail publié à Angoulènie, 18.57). —
llAYNAL DE TissoNNiÉiiE (Acad. de mcd., 1874).— IlEnMANïiEii(77(cse inawj. de Paris, 1879). —
CoLLOiiii {Soe. de méd. de Lijon, 1883 et 188.J).

^ CofLOMB {loc. cil.).



ARTERIO-SCLEROSE DU CŒUR 417

des crises dyspnéiques chez un malade atteint de rétrécissement et

d'insuffisance aortique. Il ne s'agit ici que d'une seule observation, peu

concluante du reste, et je reproche à ces eaux leur altitude trop élevée

(860 mètres au-dessus du niveau de la mer). Il est possible qu'elles agissent

favorablement dans les endocardites chroniques d'origine rhumatismale.

Mais, je les crois absolument contre-indiquées dans le traitement de

l'angine de poitrine, des cardiopathies artérielles et des affections aor-

tiques caractérisées par un état plus ou moins permanent d'hypertension

artérielle.

Les eaux d'Aix-les-Baim (en Savoie), situées à une altitude peu élevée

(242 mètres au-dessus du niveau de la mer) ont été encore recommandées
dès 18G7 par Vidal sous forme de douches générales, surtout dans les

affections rhumatismales du cœur. Le D' Blanc, qui arrive aux. mêmes
conclusions, pense que ces eaux sont contre-indiquées dans les maladies

du cœur d'origine endartérique et après l'âge de soixante ans. Cependant

leur faible minéralisation, leur altitude peu élevée, le climat sédatif de

la station préservée des vents froids par les hautes montagnes, les effets

de la douche sur la circulation périphérique me paraissent autant de

conditions favorables pour le traitement des cardiopathies artérielles. Sur

mes conseils. Forestier a entrepris des expériences tendant à démontrer

l'action dépressive de la douche d'Aix sur la tension artérielle, et il est

probable que c'est encore là un moyen de soulager le cœur'. Du reste,

il ne fautjamais oublier que la médication doit viser surtout la circulation

périphérique, et que le problème consiste à exciter cette dernière tout

en exerçant une action sédative sur le cœur.

A ce point de vue, les boues de Dax (40 mètres, eau sulfatée mixte)

pourraient encore être utilisées.

On doit encore une mention aux eaux de Bagnoles (eau thermale chlo-

rurée sodique sulfureuse à 163 mètres, dans l'Orne), que l'on pourrait

utiliser davantage en raison de leur influence légèrement excitante sur la

circulation et dont l'action favorable sur les varices est suffisamment

éprouvée.

2° Eaux bicarbonatées. — Au sujet de Vichy (240 mètres), Nicolas,

qui écrivait à une époque oîi l'on croyait à l'action dissolvante du bicar^

bonate de soude et du nitrate de potasse sur les produits inflammatoires,

n'hésitait pas à proclamer leur efficacité non seulement à la seconde

période des affections valvulaires et dans les endocardites rhumatismales.

• Blanc. Des alTections cardiaques aux eauxd'Aix-les-Bains(5oc. méd. pratique, 1886).
Forestier. Action delà douche sur la tension artérielle (Revue ge'n. de clin, et titérap., 1892).

HENRI HUCHARD. — MALADIES DU CCCIR. 27



418 QUINZIEME LEÇON

niîiis aussi « dans les affections organiques du cœur qui intéressent le

tissu musculaire de cet organe ». Aujourdliui, personne n'oserait soutenir

une semblable opinion, et la lecture de quelques observations de morts

survenues à la suite de l'emploi immodéré de ces eaux est bien propre

à commander la plus grande réserve '. Cependant, les eaux bicarbonatées

et celles de Vichy en particulier, administrées avec prudence, peuvent

produire de bons effets chez les cardio-hépatiques, en raison de leur

action favorable sur les congestions du foie.

Mêmes objections peuvent être opposées aux eaux de Carhbad (384

mètres).

Quant aux eaux de il/ar/en6«f/^ malgré leur action admise par quelques

auteurs^ sur la nutrition et la circulation, malgré leur action laxative

capable d'abaisser la tension artérielle, elles sont souvent contre-indi-

qnées en raison de leur altitude un peu trop élevée (644 mètres). Cepen-

dant, on peut les prescrire avec avantage dans tous les cas d'adipose

cardiaque.

En France, elles peuvent être remplacées par les eaux de Brides, en

Savoie (eau sulfatée mixte et chlorurée sodique, 510 métrés), ou encore

par celles de Chàtel-Guijon (chlorurée-sodique bicarbonatée).

Les eaux de Chaudesair/iies, du Cantal (bicarbonatées sodiques) et de

Sainl-Nectaiî'e, en Auvergne (chlorurées sodiques bicarbonatées), recom-

mandées autrefois par Dufraisse de Chassaigne, sont à une altitude trop

élevée (630 et 784 mètres).

Les eaux de Néris (bicarbonatées mixtes et thermales, à 260 mètres),

par leurs propriétés sédatives, peuvent agir favorablement sur la circula-

tion centrale en déterminant la dilatation des vaisseaux périphériques.

Les eaux bicarbonatées sulfatées calciques de Vittel (330 mètres) et

celles de Martignij et Contrereville (3S0 mètres) pourraient encore con-

venir en raison de leurs propriétés diurétiques et de la nécessité d'agir

sur les fonctions rénales si souvent compromises dans la cardio-sclé-

rose.

Ces eaux favorisent les circulations viscérales et la déplélion du système

vasculaire de l'abdomen ; mais il s'agirait de démontrer encore qu'elles

ne contribuent pas à augmenter la tension artérielle par suite de la plé-

thore vasculaire pouvant résulter de l'ingestion trop abondante dehquide^

' V. Nicolas. Aperçu clinique et utilité dos alcalins et surtout des eaux minérales de-

A'icliy contre certaines alTections organiques du coeur {Mchy, 1861). — Cornillôn. Les

nerveux et les cardiaques aux thermes de Vichy {Ann. de méd. Ihenip., 1887).

' DoBiEszEWSKi. Recherches sur l'influence des eaux de Marienbad sur la nutrition, la

digestion et la circulation {Bull, de Ihérap., 1889). — 11. KiscH. Zur Balneoihérapie der

Ilerzkrankheiten (Theraji. rnonatshefte, 1891).
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D'après quelques auteurs, les eaux de Vitlel aggraveraient les hypertro-

phies cardiaques symptomaliques de l'athérome, et cependant il parait

démontré qu'elles augmentent considéraMeracnt les mutations nutritives '.

Lorsqu'il s'agit de goutteux présentant des signes d'hypertension

artérielle, d'arlério-sclérose ou de néphrite interstitielle avec des urines

rares, concentrées, uratiques, l'eau de Vittel et ses similaires peuvent

agir favorablement sur l'état du cœur en même temps que sur les mani-

festations arthritiques.

Quant aux eaux d'Eviaii (eau bicarbonatée mixte, 378 mètres), elles

me paraissent également indiquées chez tous les artério-scléreux, et je

sais, par expérience, qu'elles sont capables de produire de bons effets en

raison de la rapidité de leur absorption et de leur élimination".

Toutes ces eaux diurétiques obéissent à la principale indication de

combattre l'imperméabilité rénale, phénomène précoce et constant de

l'artério-sclérose.

3° Eaux iodo-bromurées. — Elles sont encore une précieuse ressource

pour le traitement des cardiopathies artérielles. On peut les prendre sur

place et à domicile.

Parmi elles, il convient de signaler d'abord celle de Bondoimeau

(eau bicarbonatée calcique,dans la Drôme), qui, très légèrement sulfurée,

est l'une des plus iodurées de France. 11 y a encore dans cette station

très recommandable, située à une faible altitude (140 mètres) et douée

d'un climat tempéré, une source ferrugineuse et une source sulfuro-alca-

line très gazeuse.

Les eaux de Balaruc et de Sierk lui sont inférieures.

Liégeois (de Bainville aux Saules) recommande beaucoup l'emploi à

domicile de l'eau de Saxon (eau bicarbonatée iodurée et bromurée sodique,

calcique et magnésienne, dans le Valais, à 479 mètres), et il les prescrit

de la façon suivante : on fait boire ces eaux aux artério-scléreux myocar-

diliques qui ont été soumis déjà pendant de longs mois aux préparations

iodurées et chez qui, tout en leur accordant un petit repos, on veut main-

tenir l'action résolutive et dépresso-artérielle des iodures. Ces eaux,

probablement à cause de la présence des bromures, n'excitent pas le

cœur. Mis au régime sec, les malades ne doivent ingérer qu'un litre et

demi de cette eau par jour et par gorgées, afin de ne point augmenter

' RouLOL'MiÉ (Congrès international d'hydrologie et de climatologie), Paris, 18S9. — Rodet.

De l'acUon des eaux de Vitlel sur la nutrition (Paris, 1890).

' CiiiAis. Troubles nutritifs cliez les artério-scléreux. Leur Irailcmenl par Evian (Coti'

grés de Marseille, 1891). — Nutritions pathologiques; leur traitement par l'eau d'Evian

(Nouveau Montpellier médical, 1892).
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leur excès habituel de pression vasculaire qu'on cherche à combattre'.

Ces eaux iodo-bromurées répondent à l'indication d'agir par l'iode sur

le processus scléreux, et par les sels bromures sur le cœur dont elles

calment l'action.

4° Eaux chlorurées sadiques. — Elles sont également indiquées dans

le traitement des cardiopathies artérielles.

Les eaux de Nauheim, en Allemagne, dont Schott- célèbre les trop mer-

veilleuses cures, appartiennent à la classe des chlorurées sodiques et des

bromo-iodurées
;

quelques-unes de ses sources sont hypothermales

(alkalischer Saiierling à 19", 3, et Kurbrunnen à 21°); d'autres ont une

température plas élevée (Friedricli-Wilhelm à 39°, Grosser Spriidel à 'io°,

et Kleiner Spriidel à 27, 3). Mais, il ne faut pas partager l'enthousiasme,

sans doute désintéressé de l'auteur allemand qui prétend obtenir la

guérison de l'angine de poitrine vraie et organique à l'aide de ces eaux.

J'ai vu, en efJet, de ses malades réellement guéris, mais il s'agissait de

pseudo-angines dont le diagnostic exact n'avait pas été établi et qui

auraient guéri par toute autre médication. J"ai vu encore unangineux vrai

qui a singulièrement résisté à une sorte de suggestion thérapeutique

exercée sur lui, et qui est revenu en France dans un état d'aggravation

considérable. Ce pseudo- succès ne fait pas honneur aux eaux de Nau-

heira.

Nous avons heureusement en France des eaux similaires et supé-

rieures aux eaux étrangères. Parmi elles, il faut citer celles de La Motte

(Isère, à une altitude un peu trop élevée, 600 mètres) et surtout celles de

Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire).

Ces dernières sont des eaux chlorurées sodiques moyennes, servant

de transition entre les chlorurées fortes comme Bourbonne-les-Bains,

Salins, Salies et la Bourboule, et les chlorurées faibles comme Luxeuil et

Bains. Situées à une altitude de 2.jO mètres, elles offrent une température

variant de .33 à 61" (source de Lymbe). Leur action est à la fois tonique,

sédative, résolutive et décongestive. Elles sont bien dégérées, stimulent

les fonctions rénales et possèdent une réelle action diurétique (par la

source de la Beine qui est à 49", 3) ; elle a encore pour propriété d'élimi-

ner l'acide urique et l'urate de soude chez les rhumatisants et les gout-

teux. De celte triple action (diurétique, éliminalrice, anti-diathésique)

résultent les bons effets de ces eaux dans le traitement des cardiopathies

' Liégeois. Le traitement hydriatiqiie et climatérique des cardiopathies [Bulletin médical
des Vosges, 1889).

• Schott [Bei-l. Kli?iisch. Woch., 1880. — Dcuisch. Med. zeilung, 1888).
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valvulaires et artérielles, bons effets qui ont été signalés par le D' de

Bosia'.

S" Eaux diverses. — Quant aux eaux du Mont-Dore (bicarbonatées mixtes

arsenicales) que Michel Bertrand- recommandait dès 1823 pour le traite-

ment des maladies du cœur et de l'endocardite chronique, elles sont

absolument contre-indiquées, surtout en raison de leur altitude élevée

(1 046 mètres), et cela malgré leurs propriétés calmantes et anticongestives

bien connues. Que de fois n'ai-je pas vu de faux emphysémateux atteints

d'artério-sclérose cardiaque trop souvent méconnue, et qui reviennent

de ces stations minérales dans un étal d'aggravation lamentable !

Ce que je dis des eaux du Mont-Dore je pourrais encore le répéter

pour celles de la Boitrboule, -pom les eaux sulfureuses à'Eaux-Bonnes, àe

Barèges, à' triage, etc.

En résumé, ce qu'il faut chercher dans le traitement des cardiopathies

artérielles par les eaux minérales, ce sont les effets suivants : par leur

composition chimique, une action résolutive, diurétique et parfois laxa-

tive: par leur thermaUté, une action révulsive qui, sagement et prudem-

ment dirigée, a pour effet de favoriser la circulation périphérique au

profit de la circulation centrale.

Ce qu'il faut éviter, c'est l'excitation d'eaux trop fortement minérali-

sées, des eaux sulfureuses, des hautes altitudes.

Ce qu'il faut craindre, c'est le danger d'un traitement hydro-minéral

appliqué à des cardiaques arrivés à la période d'asystolie définitive (celle

d'hyposystolie n'étant pas une contre-indication) et surtout à des ma-

lades dont l'affection du cœur était ignorée. Le danger n'est pas d'aller

aux eaux avec une maladie du cœur, mais avec une maladie du cœur

Le traitement climatériquc a une certaine importance, parce qu'on est

souvent consulté à ce sujet par les malades. D'une façon générale, il faut

défendre le séjour à des altitudes supérieures à oOO ou 600 mètres,

ainsi que le séjour sur le bord de la mer. On doit choisir des climats

sédatifs, calmants, à l'abri du vent et des variations trop grandes et

' De Bosia. L'arlhrilisme aux eaux thermales de Bourbon-Lancy (Mâcon, 1891).

= M. Bertrand. Recherches sur les propriétés physiques, chimiques et médicales du Jlont-

Dore, 2" édit. 18-23.

' G. Pail [Congrès international d'hydrologie. Paris, 1889). — Laissedat. Les avantages

et les interventions thermales chez les cardiaques (.-l;i)i. de la Soc. d'hydrologie, 1890).
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trop brusques de température. Les climats d'altitude ne sont pas contre-

indiqués dans les fausses cardiopathies provoquées par des' accidonls

digestifs, par l'anémie ou la neurasthénie. Mais, dans ces cas, ce que le

climat d'altitude guérit, ce n'est pas le trouble cardiaque, c'est la mala-

die qui lui a donné naissance. Cependant, dans les cardiopathies valvu-

laires d'origine endocardique, dans les insuffisances mitrales arrivées à

une période oîi l'hypertrophie compensatrice est insuffisance, on a été

jusqu'à dire que Sainl-Moritz (dans l'Engadine), situé à une hauteur de

plus de 1,800 mètres, pouvait produire de bons résultats. Je me garde-

rai bien d'assumer la responsabilité de' cette affirmation un peu impru-

dente '.

Quant aux cardiopathies artérielles dont un des dangers principaux

consiste dans l'hypertension vasculaire, on ne saurait trop répéter qu'elles

sont toujours aggravées par les climats de haute altitude, puisqu'à de

grandes hauteurs l'abaissement de la pression atmosphérique a toujours

une tendance à augmenter la tension artérielle.

Le séjour au bord de la mer produit parfois chez certains cardiopathes-

artériels une excitation circulatoire qui peut leur être très défavorable. Je

me rappelle à ce sujet un malade atteint d'une artério-sclérose cardio-

rénale avec accès de dyspnée de Cheyne-Slokes et d'angor pectoris,et qui

voulut, malgré ma défense absolue, aller passer quelques mois à Mentçn,

sur le bord de la mer. Quelques jours après son arrivée dans cette loca-

lité, les phénomènes asystoliques les plus graves éclatèrent et il re-

vint mourir à Paris. J'ai vu d'autres faits semblables, et quoique le lit-

toral de la Méditerranée soit moins excitable que celui de la Manche ou

de l'Océan, je le défends aux artério-scléreux et aux angineux, et d'une

façon générale je regarde le séjour de la mer comme absolument conlre-

indiqué pour toutes les affections cardiaques. Mais encore faut-il s'enten-

dre : Lorsque la lésion orificielle est absolument latente, ne se manifes-

tant que par l'existence d'un souffle, le séjour au bord de la mer ne

produit souvent aucun eflet favorable ou fâcheux; la contre-indication de

ce séjour commence à la période d'hypersystolie, ou au contraire à

celle d'asystolie.

Cependant, pendant l'hiver, les cardiopathies artériels retirent sou-

vent de bons résultats d'un séjour dans une locaUté du midi, située môme
sur le bord de la mer, à la condition expresse que le malade choisisse

une habitation un peu éloignée de celle-ci.

' C. Veraguth. De l'inHuence et de la valeur thérapeutique du climat d'altitude sur les

maladies du cœur {Internationale Klinische Rundschau, 1892).
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Telles sont les différentes médications que Ion doit mettre en usage

dans le traitement des cardiopathies artérielles. Elles répondent ainsi aux

indications thérapeutiques principales qui doivent s'adresser d'abord aux

trois ordres de sjTnptômes du début ou du cours de ces maladies : sjTup-

tômes d'hypertension artérielle, symptômes méiopragiques et toxiques.

Combattre l'hj-pertension artérielle par l'hygiène et le régime ali-

mentaire, par les exercices musculaires actifs ou passifs et par les

moyens médicamenteux dont j'ai donné l'énumération ; éviter le sur-

menage dans une maladie où tous les organes sont en état de méiopra-

gie; activer le fonctionnement des émonctoires dont l'insuffisance est une

cause incessante d'intoxication pour l'organisme : tel est le problème

thérapeutique à résoudre. Et j'ajoute que sa solution n'est pas impossible

et qu'on ne saurait trop proclamer la curabilité des cardiopathies arté-

rielles traitées ainsi dès leur début, curabilité que j'ai établie depuis plus

de six ans '. et en faveur de laquelle les preuves s'accumulent tous les

jours.

' Congrès de Xancy {loc. cil.).
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ARTÉRIO-SCLÉROSE DES GOUTTEUX ET GOUTTE RÉNALE

I. Observation de goutte polyarticulaire aiguë avec accidents urémiques chez un
malade atteint delà néphrite interstitielle. Discussion du diagnostic.

II. Goutte yiscéhale. — La goutte remontée, rétrocédée ou mélastatique est différente

de la goutte compliquée d'affections inflammatoires, de lésions rénales et d'acci-

dents urémiques. — Goutte rénale (rein graveleu.x de Rayer, néphrite uratique de
Castelnau, néphrite interstitielle).

Goutte gastro-intestinale. Diagnostic de la goutte stomacale avec la dyspepsie

due aux erreurs de régime ou aux e.\cès thérapeutiques, avec les coliques hépa-
tiques pseudo-gastralgiques, la pseudo-gastralgie angineuse, l'urémie gastrique.

E.^ieniple d'embarras gastrique urémique. Diagnostic de la goutte intestinale avec

les diarrhées des arthritiques, les diarrhées dysentériformes dues au colchique,

les diarrhées urémiques.

Goutte pulmonaire (bronchites, congestions pulmonaires, hémoptysies, accès

d'asthme, phtisie goutteuse). Diagnostic de ces complications avec les congestions

passives des cardio-aortiques, avec les hémo-bronchites des albuminuriques, avec

le faux asthme des affections du cœur ou des reins.

Goutte cardiaque. Embolies pulmonaires dues à la phlébite goutteuse. Stéatose

cardiaque, asystolie. L'angine de poitrine des goutteux est vraie ou fausse. L'an-

gine de poitrine albuminurique ou diabétique n'existe pas.

Goutte cérébrale. Son diagnostic avec les affections diverses produites par les

lésions des vaisseaux encéphaliques (hémorragie et ramollissement cérébral,

hémorragie méningée) ; avec les accidents d'alcoolisme aigu, avec l'urémie

cérébrale. Exemple d'une céphalée urémique chez un goutteux, d'origine non
goutteuse.

Importance des manifestations urémiques de la goutte aiguë ou chronique; mo-
difications pupillaires. Dans la goutte, la lésion rénale exerce une grande influence

sur la maladie et les affections intercurrentes.

111. Indications thérapeutiques. — 1° Combattre la tendance à l'artériosclérose

pour prévenir la néphrite interstitielle ;
2° combattre la formation exagérée d'acide

urique pour prévenir la néphrite uratique ;
3° combattre la tendance à la gravelle

pour éviter la néphrite graveleuse; 4° combattre ou prévenir les accidents uré
miques.

1" Traitement hygiénique et médicamenteux : proscription des boissons alcoo-

liques, du tabac, d'une alimentation e.\clusivement azotée. Médication iodurée
;

trinitrine, etc.



ARTÉRIO-SCLÉROSE DES GOUTTEUX ET GOUTTE RÉNALE 425

2" Influence favorable de l'exercice, de la gymnastique, des frictions, des bains,

du libre fonctionnement de la peau. Proscription des boissons alcooliques fermen-
tées, des vins de Bourgogne, des acides minéraux ou végétaux. — Maladies par
nutrition accélérée ou retardée. La goutte, maladie, par hypernutrition. — Emploi
des alcalins et des eaux alcalines (Vais, Royat Fougues, Wildungen, Neunahr,
Bilin, etc.). Lithine et iodure de lithium. Acide benzoïque et benzoate de soude.

3" Traitement des différentes graveUes. — Traitement d'un accès de goutte chez
un rénal.

IV. Le foie des goutteux. — Congestions hépatiques et lésions du foie chez les

goutteux. Albuminurie et urémie hépatiques. — Médication hépatique delà goutte
(eaux de Vichy, Carlsbad, Marienbad, Brides, Chatel-Guyon, etc.). — Goutte, plé-

thore abdominale et hémorrhoïdes.
4" Indications thérapeutiques relatives à l'urémie chez les goutteux : méthodes

de réduction et d'élimination. Emploi de la caféine.

Conclusion : Le traitement de la goutte doit viser deux organes : le foie qui

fabrique l'acide urique, le rein qui l'élimine.

Le malade qui fait le sujet de cette leçon est entré à l'hôpital pour

des douleurs articulaires siégeant aux deux orteils, aux articulations

radio-carpiennes et phalangiennes, au genou droit, et s'accorapagnant

d'une fièvre intense (température axillaire à 40°, S le matin, et à 41° le

soir). Le diagnostic de rhumatisme articulaire que quelques-uns d'entre

vous ont porté n'était pas exact, et malgré le nombre des articulations

atteintes et la rareté de cette affection dans nos services hospitaliers,

vous m'avez entendu au contraire affirmer, dès le premier jour, le dia-

gnostic de goutte pohjarticulaire aiguë.

Cet homme, fort, vigoureux, un peu obèse, à la face vultueuse et par-

courue par de nombreuses varicosités, était âgé de cinquante-six ans,

et n'avait jamais éprouvé avant cet âge — j'insiste à dessein sur ce point

— aucune manifestation douloureuse du côté des articulations. Exer-

çant depuis quelques mois seulement, par suite de revers de fortune,

la profession de mécanicien, il avait vécu jusqu'en ces dernières années

dans une situation relativement prospère : il menait une vie oisive et

commettait de nombreux excès d'alimentation et de boisson dans un hôtel

dont il avait pris la direction. Les antécédents héréditaires étaient nuls;

mais le malade, hémorro'idaire, souffrait depuis plus de dix ans de

violentes migraines qui avaient remplacé autrefois des accès d'asthme.

Trois jours avant son entrée à l'hôpital, il avait été pris pendant la

nuit, à l'orteil gauche, d'une vive douleur qui avait le lendemain envahi

l'orteil droit, et deux jours après les articulations des poignets, des

doigts et du genou droit. Je vous ai fait remarquer, dès le premier jour,

l'aspect des articulations atteintes, la coloration écarlate et rouge pivoine

des téguments péri-articulaires, la desquamation et la minceur de la peau

luisante et vernissée ressemblant à de la pelure d'oignon, le gonflement
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œdémateux considérable des parties avoisinantes, le développement des

veines sous- cutanées, et l'excessive ou exquise douleur avec paroxysmes

vespéraux et nocturnes dont les jointures étaient atteintes, avec cette

particularité de la diminution ou même de la disparition des symptômes

douloureux vers le matin, sub galH canin, comme disait Sydenham.

Ce qui contribuait surtout à affirmer le diagnostic, c'était l'existence

indéniable de concrétions tophacées à l'oreille droite.

Le foie était tuméfié, peu douloureux à la pression. Le pouls radial

était dur et concentré ; l'examen du cœur faisait constater à la main,

mieux qu'à l'oreille, un rudiment de bruit de galop. Les urines n'ont

pu être examinées que le lendemain, mais vous vous rappelez qu'en pré-

sence d'un état dyspnéique, ressemblant déjà au type de la respiration

de Cheyne-Stokes, sans concordance avec l'intégrité de l'appareil bron-

cho-pulmonaire, et en m'appuyant sur les caractères du pouls et des

bruits cardiaques, j'avais formulé le second diagnostic de : néphrite inters-

titielle arec menace d'accidents wcmiqaes chez un çioutteux.

Dans ces conditions défavorables, je maintins, un peu à regret, je

tiens à l'avouer, l'administration d'une dose de 4 grammes de salicylate

de soude prescrite le jour précédent par l'interne de service. En clinique,

comme en thérapeuthique, les erreurs ne sont utiles que si l'on veut

bien en convenir; aussi, je n'hésite pas à déclarer qu'une faute a été

commise, parce qu'on ne doit pas permettre l'administration du salicy-

late de soude pendant une attaque de goutte aiguë chez un homme dont

la perméabilité rénale est au moins suspecte.

C'est pourquoi, dès le lendemain, en présence de la constatation

d'albumine dans les urines (2 grammes par litre), de la faible quantité

d'urée excrétée, de la persistance des accidents dyspnéiques rappelant

la respiration de Cheyne-Stokes, et de la survenance de quelques troubles

cérébraux, je fis cesser le salicylate de soude dont une dose de

3 grammes seulement avait été prise
;
j'ordonnai un purgatif énergique,

le régime lacté exclusif, l'application de ventouses scarifiées sur le foie

et de cataplasmes sinapisés sur les jointures douloureuses.

Malgré l'emploi de tous ces moyens, la dyspnée s'accuse, un délire

furieux apparaît le soir avec hallucinations diverses, terrifiantes et pro-

fessionnelles, rappelant celles de l'alcoolisme, on est obligé de mainte-

nir le malade qui veut à chaque instant se jeter par la fenêtre. Dès ce

jour, les pupilles sont extrêmement contractées, au point d'être puncti-

formes. La nuit se passe dans une agitation extrême, et le lendemain

matin nous trouvons le malade avec une respiration stertoreuse, un

météorisme abdominal considérable, dans le coma le plus profond,

interrompu seulement par quelques paroles inintelligibles et quelques
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mouvements convulsifs. Les urines sont rares (200 grammes à peine dans

les vingt-quatre heures), elles renferment maintenant des flots d'albumine,

la respiration de Cheyne-Stokes s'accentue, la température s'abaisse jus-

qu'à 38°, 2; les articulations toujours également tuméflées, présentent une

coloration cyanotique et ne paraissent moins douloureuses qu'en raison

de l'état cérébral du malade.

Malgré une médication énergique (lavement purgatif, saignée générale),

le malade ne reprend pas connaissance, et succombe à 2 heures du

matin, dans le coma, après avoir eu une violente attaque convulsive.

L'autopsie dont il est inutile de décrire tous les détails, fit constater

l'existence de lésions inflammatoires des articulations métatarso-phalan-

giennes avec liquide puriforme dans leur intérieur et concrétions

crayeuses d'urate de soude à la périphérie ; les lésions indéniables de

la néphrite interstitielle caractérisée par la présence de véritables infarc-

tus d'urate de soude ; l'hypertrophie très marquée du ventricule gauche

avec surcharge graisseuse du cœur; la congestion et l'augmentation de

volume du foie; l'hypérémie des méninges et du cerveau; enfin des

plaques athéromateuses sur tout le trajet de l'aorte.

Le diagnostic avait donc été confirmé par l'autopsie, mais j'avais dû

le discuter sérieusement pendant la vie. La nature goutteuse de l'affec-

tion articulaire ne faisait aucun doute, et je ne me suis pas même arrêté,

pour des raisons que je vous ai expliquées, à celui d'urémie à forme

articulaire, dont la science possède de très rares exemples du reste, ni à

celui de rhumatisme cérébral ou encore de rhumatisme articulaire avec

albuminurie consécutive. Sans doute, les accidents délirants présentaient

chez ce malade adonné aux boissons fermentées quelques-uns des carac-

tères du délire alcoolique. Cette particularité ne changeait en rien mon
diagnostic, et en admettant même le réveil très probable d'accidents

éthyliques sous l'influence d'une maladie aiguë, on sait maintenant le

rôle qu'il faut attribuer à plusieurs causes réunies pour la production de

déhres complexes dans lesquels on peut trouver à la fois les caractères

des délires urémique et alcoolique.

Ici, l'intérêt du diagnostic consistait surtout à savoir nettement s'il

s'agissait d'une « goutte remontée au cerveau », ou au contraire d'ac-

cidents urémiques chez un goutteux atteint d'artério-sclérose et de

néphrite interstitielle.

L'idée d'une goutte cérébrale, d'une métastase goutteuse vers le

cerveau, devait venir d'autant plus à l'esprit, que toutes les articula-

tions étaient devenues presque indolentes après l'explosion des accidents

cérébraux. Mais je vous ai fait remarquer que ces articulations avaient
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conservé la même tuméfaction, le même aspect extérieur, et que notre

goutteux, en raison de son état cérébral, était dans la situation des

individus atteints du delirium tremens que l'on voit, sans apparence de

douleur, mouvoir ou agiter leurs membres fracturés. Ici donc, la dispa-

rition apparente des douleurs articulaires n'était pas un argument en

faveur de la métastase goutteuse, et nous avons maintenu avec raison le

diagnostic d'urémie cérébrale chez un (joutteux.

Ce serait cependant une faute, à la fois clinique et thérapeutique, de

nier toujours les métastases goutteus.es; mais il est certain que beau-

coup d'accidents, décrits sous ce nom par les auteurs anciens, ne sont

autres que des accidents uréraiques, comme l'ont dit avec tant de raison

tous les observateurs qui ont écrit sur la goutte.

En effet, il ne faut jamais oublier que les goutteux sont très pré-

disposés à l'artério-sclérose, et que celle-ci porte son action sur deux

organes importants : le cœur et le rein. Le foie est aussi très souvent

atteint. 11 en résulte qu'il ne faut pas toujours attribuer à la goutte seule

tous les accidents cardiaques, rénaux ou hépatiques qui appartiennent

au processus scléreux. Il existe même du côté du poumon des accidents

(congestions actives à répétition, infarctus), qui sont sous la dépen-

dance de la cardio-sclérose goutteuse. On a parlé d'une angine de

poitrine goutteuse, ce qui est une erreur ; car l'angine de poitrine chez

les goutteux est due plutôt aux lésions coronariennes ou encore aux

lésions aortiques fréquentes chez les goutteux.

J'ai vu un bel exemple de tous ces faits chez un malade de la ville

observé dernièrement :

11 s'agissait d'un homme de soixante-cinq ans qui avait eu déjà quelques

attaques de goutte aiguë et qui fut atteint à plusieurs reprises de poussées

congestives fort intenses vers les poumons. Puis, un jour, survint un

violent accès d'angine de poitrine après lequel les pulsations radiales se

maintinrent au chiffre de 120 à 160 jusqu'au moment de la mort arrivée

deux mois et demi après. Chez ce malade, j'avais constaté les signes

manifestes d'une aortite subaiguë et de l'artério-sclérose cardiaque.

Dans le dernier mois de son existence, il présenta tous les signes de

l'artério-sclérose rénale avec albuminurie, et mourut au milieu d'une

violente attaque de dyspnée urémique.

Les accidents observés chez ce malade ont été très complexes. Les

congestions pulmonaires à répétition pouvaient être attribuées à la

goutte, et cependant je les crois de même nature que ces congestions

actives des poumons dont vous connaissez la relation avec l'artério-

sclérose du cœur. L'angine de poitrine était un symptôme de sclérose
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coronaire, et la dyspnée qui a été observée à la fin de la vie était un

phénomène urémique. Cependant, cet homme n'avait qu'une maladie,

la goutte, compliquée d'artério-sclérose.

Avant d'étudier toutes les manifestations urémiques que l'on peut

observer dans les différents organes des goutteux, il importe de Lien

fixer la valeur des termes que l'on emploie. Ainsi, la diathèse goutteuse

peut se traduire, en l'absence de tout symptôme articulaire, par des

migraines, des accès d'asthme, des vertiges, des troubles digestifs, des

névralgies périphériques ou viscérales, des crises hémorroïdaires ou

dysménorrhéiques (migraines utérines), des affections cutanées, par

les lithiases urinaire ou biliaire, etc. Ces accidents si divers, si nombreux,

qui montrent l'imprégnation de toute l'économie par la diathèse [totum

corpus est podagra, disait Sydenham), constituent la goutte larvée. C'est

là toujours la goutte qu'il faut savoir dépister et reconnaître, quoiqu'elle

« s'habille de façons différentes », comme le dit Trousseau.

La goutte remontée, rétrocédée, métastatique (expressions synonymes)

doit être cliniquement distinguée de la goutte compliquée d'affections

inflammatoires, de lésions rénales ou d'accidents urémiques, à moins que

l'on veuille, à l'exemple de Garrod, regarder le » gouty kidney » comme
une manifestation goutteuse, comme une sorte de goutte larvée rénale.

Encore faut-il s'entendre à ce dernier point de vue, et connaître les

nombreuses lésions rénales qui peuvent atteindre les malades.

Ces lésions sont de trois sortes : elles correspondent au rein graveleux

de Rayer, à la néphrite uratique de Castelnau, enfin à la néplirite

interstitielle.

On a beaucoup discouru sur la question de savoir quelle était la

néphrite goutteuse par excellence, les uns l'attribuant à la première

variété, les autres à la seconde, la plupart des auteurs refusant à la troi-

sième le moindre caractère goutteux. Or, d'après moi, les néphrites

graveleuse, uratique, interstitielle et même parenchymateuse, sont de

nature goutteuse, et l'on peut encore dire à ce sujet que c'est la goutte

rénale qui s'habille de façons différentes. Pour la dernière, dont l'origine

diathésique a été contestée bien à tort, il suffit de rappeler que la

néphrite interstitielle, avant d'être une maladie des reins, est une affec-

tion de tout le système cardio-vasculaire, et que presque tous les

goutteux deviennent des artério-scléreux. Dans tous les cas, ces diverses

formes de néphrites conduisent à l'urémie, et l'imminence de cette

intoxication chez les goutteux est favorisée par les lésions du cœur

(sclérose, stéatose, surcharge graisseuse), qui conduisent si rapidement à
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l'insuffisance myocardique, une des causes de l'insuffisance de dépuration

urinaire, et aussi par les troubles fonctionnels et les lésions du foie

dont l'inlégrilé est si importante en raison de sa fonction d'organe

destructeur des substan'ces toxiques formées dans les voies digestives.

Telles sont, sous le double rapport physiologique et pathologique, les

raisons, qui expliquent l'imminence et la fréquence des accidents

urémiques chez les goutteux.

Ceci dit, passons rapidement en revoie les divers accidents viscéraux

de la goutte, et montrons les erreurs de diagnostic auxquelles ils peuvent

donner lieu.

Du côté de Vappareil digestif, les manifestations goutteuses sont si

fréquentes, qu'on a pu dire avec raison que la « goutte est à l'estomac

ce que le rhumatisme est au cœur »
; et sans aller jusqu'à nier, avec

Watson et Brinton, l'existence de la goutte stomacale, il faut savoir

éliminer de son domaine tous les accidents gastriques imputables à

des erreurs de régime, à des excès thérapeutiques, à des coliques

hépatiques pseudo-gastralgiques méconnues, à une autre forme de

pseudo-gastralgie que je rattache à une sorte d'angine de poitrine fruste

ou larvée, enfin aux lésions rénales et à l'urémie.

A ce sujet, il existe une forme d'urémie gastrique dont je vous ai

montré plusieurs exemples déjà dans le service, ïembarras gastrique

iirémique qui est plutôt, comme on peut le dire plaisamment, un sérieux

embarras de diagnoclic ou une cause d'erreur.

Je me rappelle un malade que je vis pour la première fois il y a

quatre ans environ : c'était un vieux goutteux qui m'appelait pour des

troubles digestifs datant de quelques jours. La langue était couverte d'un

enduit épais et saburral, l'appétit nul, la moindre ingestion aUmen-

taire suivie de nausées ou de vomissements. Je crus à un simple embarras

gastrique et je rassurai bien à tort l'entourage du malade sur l'issue de

cette alTection. Mais dès le lendemain, j'étais frappé de l'acuité de la

douleur et d'un état d'assoupissement ou d'obtusion intellectuelle ; la

céphalalgie était violente et atroce, les vomissements presque incessants,

l'insomnie absolue. C'est alors que j'eus l'idée d'examiner les urines

que je trouvai rares, chargées d'albumine, et que je constatai au cœur

la présence d'un léger bruit de galop. Quelques jours après, ce malade

mourait, emporté rapidement par des accidents urémiques dont j'avais

failli méconnaître l'existence et la gravité.

Pour Vintestin, les mêmes accidents se produisent, et vous ne confon-

drez pas la goutte larvée qui se traduit par des phénomènes de catarrhe
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et surtout d"entéralgie, ou encore par les diarrhées spéciales aux arthri-

tiques, avec les diarrhées profuses, dysenlériformes ou cholériforraes

provoquées souvent par l'abus du colchique, ou encore avec les accidents

intestinaux imputables à l'urémie.

Vers Yappareil pulmonaire, la goutte détermine des bronchites, des

congestions et des hémoptysies, des accès d'asthme; elle se termine

parfois par la phtisie. Mais, là encore les causes d'erreurs sont nom-
breuses : les congestions ou fluxions pulmonaires de la goutte rétrocédée

sont actives, brutales dans leur début, rapides dans leur évolution, très

différentes par leurs symptômes et leur marche des congestions passives,

entretenues par des lésions cardio-aortiques anciennes, et encore des

hérao-bronchites spéciales aux albuminuriques. Que de fois encore l'asthme

goutteux a-t-il été confondu avec les faux asthmes des affections du

cœur ou des reins !

Au cœw\ j'ai vu commettre encore plus souvent des erreurs. C'est

ainsi que l'on attribue à l'urémie des accidents appartenant réellement à la

stéatose du cœur ou à l'asystolie, ou encore à la goutte cardiaque d'autres

accidents brusques et subits provoqués par des embolies pulmonaires

dans le cours d'une phlébite goutteuse.

La goutte « remontée au cœur » se manifeste par des symptômes de

cardialgie et d'angine de poitrine. Mais il ne faut pas croire que l'angine

de poitrine chez les goutteux soit toujours d'origine goutteuse. Ces

malades sont des névropathes, des arthritiques, des dyspeptiques, des

fluxionnaires, des artério-scléreux, et c'est à ces titres divers qu'ils

peuvent présenter toutes les formes d'angines de poitrine fausses ou

vraies '. On ne les confondra pas avec l'angine de poitrine fluxipnnaire et

métastatique, celle-ci de nature essentiellement goutteuse, qui se

reconnaît à son apparition brusque, coïncidant avec la disparition des

fluxions articulaires, et qui peut être heureusement modifiée par l'admi-

nistration du salicylate de soude, comme Lecorché en a cité un

exemple. Mais, il y a encore lieu de se demander^ s'il ne s'agissait pas

d'une sténocardie dont l'origine coronarienne aurait été méconntie.

Si, chez certains albuminuriques. on a noté parfois des phénomènes

angineux, on commettrait une grave erreur en les attribuant au symp-

tôme albuminurie, ou à la maladie rénale. Car, ces malades sont

« Dâfiâ Un récent rrailé de la (jûuHe (trad. française, 1S92), Byce Dickwortu fait, à mon

exemple, la dislinclion que j'ai établie depuis dix ans entre la « fausse angine de poitrine .

des goutteux d'origine gastrique, et . l'angine vraie . d'origine cardio-vasculaire.



432 SEIZIÈME LEÇON

angineux quoique albuminuriques, et parce qu'ils sont atteints d'artério-

sclérose ayant envahi les artères coronaires. Admettre sans conteste

« l'angine de poitrine uréraique ou albuminurique » chez les goutteux

rénaux, c'est commettre l'erreur des cliniciens qui décrivent l'angine de

poitrine diabétique, alors que celle-ci n'est aucunement en rapport avec

la quantité de sucre émise par les urines et qu'elle doit être attribuée à

des causes diverses (arthritis, névropathie, dyspepsie, artério-sclcrose).

Un auteur anglais, Sanderson, parle d'irrégularités du pouls chez

les goutteux, en l'absence de toute lésion cardiaque, et il ajoute que

le pouls peut être régulier pendant une attaque et irrégulier dans

une autre. Cette arythmie goutteuse sans lésion cardio-vasculaire est

très contestable, et il est à présumer qu'elle est le plus souvent d'ori-

gine réflexe (par troubles digestifs) ou qu'elle est due encore à cardio-

pathie goutteuse méconnue (cardio-sclérose, surcharge graisseuse du

cœur, etc.).

C'est surtout sur le cerveau, qu'il faut porter son attention au point

de vue du diagnostic. On ne confondra pas les accidents de la goutte

cérébrale avec les affections diverses produites par les lésions des vais-

seaux encéphaliques si fréquentes dans la goutte (hémorragie et ramol-

lissement cérébral, hémorragie méningée), avec les accidents d'alcoo-

lisme aigu survenant sous l'influence ou à l'occasion d'un accès de

goutte, avec un état congestif du cerveau entretenu par les lésions du

cœur et surtout du myocarde, enfin avec l'urémie cérébrale.

La goutte « remontée au cerveau » existe cependant et se manifeste

par la soudaineté du début, la mobilité des accidents, la violence des

douleurs céphaliques, par ses allures fluxionnaires, et surtout par la

disparition rapide des fluxions articulaires.

Ces caractères cliniques peuvent être appliqués à tous les phénomènes

de goutte rétrocédée dans les divers organes. Mais c'est pour le cerveau

surtout que les erreurs nombreuses ont clé commises, et que les auteurs

anciens ont décrit sous le nom de « goutte cérébrale » des accidents qu'il

faut attribuer à l'urémie. Celle-ci se manifeste, chez les goutteux comme
chez tous les rénaux, sous forme de dyspnée de Cheyne-Stokes, de

délire, de coma et de convulsions, d'autres fois encore sous forme de

céphalée.

A ce dernier point de vue, voici un fait relatif à un goutteux, sujet

depuis longtemps à des accès de migraine très intense. Dans les der-

nières années de sa vie, les douleurs de tête changent de caractère,

et quoique paroxystiques, elles deviennent fixes, permanentes, laissant

à peine un jour de repos au malade. Son médecin ordinaire pense judi-
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cieusement qu'il ne s'agissait plus de migraine vraie, mais d'une sorte

de céphalée goutteuse. Or, il commettait une erreur que j'allais partager,

lorsque j'eus l'idée d'examiner les urines ; elles étaient rares et char-

gées d'albumine, et j'attribuai alors à sa véritable cause, à l'urémie,

cette céphalée, nullement goutteuse ou migraineuse, comme la mort du

malade nous le prouva par la suite.

J'en ai dit assez pour montrer l'importance capitale qu'il faut attacher

aux manifestations urémiques de la goutte aiguë ou chronique. Lorsque

des accidents gastriques, cardio-pulmonaires ou cérébraux surviennent

chez les goutteux, il ne faut donc jamais négliger l'examen des urines
;

la présence de l'albumine ne sera pas toujours sans doute une preuve de

la provenance urémique des accidents, car im goutteux rénal peut cer-

tainement présenter pendant une attaque des symptômes cérébraux de

nature mélastatique. Mais alors, les allures particulières de ces accidents,

la coexistence d'autres troubles urémiques pourront encore éclairer le

diagnostic. Dans tous les cas, il ne faut jamais négbger l'examen des

pupilles qui sont habituellement contractées dans ces cas. Rappelez-vous

cependant, que le myosis urémique n'est pas un symptôme absolu, et

que. dans certaines conditions, on peut encore constater un phénomène

opposé, la mydriase.

Enfin, dans la goutte, la lésion rénale est une question importante de

pronostic, non seulement pour la maladie elle-même, mais aussi pour

les maladies intercurrentes. C'est ainsi que la grippe, la pneumonie, la

fièvre typhoïde, l'érysipèle prennent le plus souvent des allures graves et

adynamiques chez les goutteux rénaux; et dans les maladies comme la

scarlatine, qui portent leur action sur le rein^ on les voit souvent suc-

comber à des accidents urémiques. Une maladie bénigne en apparence,

l'amygdalite aiguë, peut être accompagnée d'albuminurie transitoire. Or,

depuis que la nature infectieuse de certaines angines amygdaliennes a

été démontrée, on comprend parfaitement qu'elles puissent, chez les

goutteux rénaux, déterminer promptement des accidents mortels d'uré-

mie, comme j'en ai vu dernièrement un exemple.

Je vous ai démontré que l'urémie joue souvent dans le cours de la

goutte im rôle important pour la production d'accidents divers attribués

à tort par les auteurs anciens, uniquement à la métastase. Mais il ne faut

pas nier non plus l'influence de celte dernière, et renouveler ainsi

l'erreur de ceux qui mettent toujours sur le compte de l'urémie les

troubles cérébraux de l'intoxication saturnine, une des causes les plus

fréquentes de la goutte acquise. Mon but, au contraire, en attirant de

HENRI HCCHARD. — M.ÎLADIES DC CŒDH. 28
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nouveau l'aUenlion sur ce rôle de l'urémie, est d'établir la distinction

clinique que l'on doit toujours faire entre les accidents de la goutte rétro-

cédée et ceux de la goutte rénale.

On verra, par la suite, l'importance pratique de la question ; car, ins-

tituer le traitement de la goutte rénale, c'est presque établir celui de

la goutte en général.

Supposons le problème résolu au lit du malade : Vous avez reconnu

que toutes les complications cérébrales ou autres sont sous la dépen-

dance d'un état rénal ; vous avez fait œuvre de clinicien, vous devez

maintenant agir en thérapeute. C'est ainsi qu'il faudra, non seulement

combattre l'urémie, mais aussi et surtout la prévenir en luttant de bonne

heure contre l'invasion des diverses néphrites goutteuses. Or, vous avez

appris que celles-ci peuvent être de nature diflérente, quoique d'origine

identique. Ainsi, elles peuvent être dues : à l'artério-sclérose qui pro-

duit la néphrite interstitielle ou artérielle ; à la formation exagérée

d'acide urique et d'urates, ou à l'insuffisance de leur élimination, ce qui

donne lieu à la néphrite uratique ; enfin, à l'existence de la gravelle qui

aboutit cà la néphrite graveleuse. Par conséquent, trois et même cinq

indications capitales s'imposent à votre thérapeutique préventive chez les

goutteux rénaux ;

1° Il faut combattre la tendance à l'artério-sclérose pour prévenir le

développement de la néphrite interstitielle ;

2° Il faut combattre la formation exagérée d'acide urique ou son défaut

d'élimination, cause de néphrite uratique
;

3° Il faut combattre la tendance à la gravelle pour éviter la néphrite

graveleuse
;

4° En vertu de la solidarité fonctionnelle qui unit le foie et le rein,

il faut diriger sa thérapeutique, non seulement contre les lésions de ce

dernier organe, mais aussi contre les maladies ou les simples troubles

fonctionnels du premier, car ils contribuent pour leur part, comme on le

verra plus loin, à déterminer une forme particulière d'albuminurie;

5° Une fois la maladie rénale constituée et reconnue, vous devez

encore prévenir ou combattre les accidents urémiques.

1° Pour prévenir le développement de la néphrite interstitielle, il faut

combattre de bonne heure, par l'hygiène alimentaire et une médication

spéciale, les premiers symptômes de l'artério-sclérose. Je ne reviendrai

pas sur leur description que je vous ai déjà fuite à propos des cardiopa-

thies artérielles.

Vous devez proscrire l'usage et surtout l'abus des boissons alcooliques,
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du llié et du café, une alimentation excitante et exclusivement animale;

vous devez encore défendre le tabac, dont l'usage prolongé est capable

de provoquer, en dehors de toute autre influence, le développement

des lésions artério-scléreuses. Pour éviter raction nocive des substances

alcooliques sur les parois vasculaires et sur le foie, et pour assurer lé

libre fonctionnement du filtre rénal, il faudra soumettre de bonne heure

le malade au régime lacté, non pas exclusif, mais à un régime mixte

oii la quantité quotidienne de lait sera régulièrement représentée, au

moins par un demi-litre ou un htre.

Parmi les médicaments qui portent leur action sur le système artériel

et qui peuvent modifier avec le plus d'efficacité les lésions artério-sclé-

reuses, se placent en première ligne l'iode et ses composés. C'est donc

aux iodures que vous aurez recours de très bonne heure, en ayant soin

d'en continuer l'emploi pendant longtemps (un à trois ans), et de le sus-

pendre tous les mois pendant six à huit jours. Mais, en raison

même de la longueur du traitement, vous bannirez de votre thérapeu-

tique l'iodure de potassium pour éviter l'action nocive des sels de potas-

sium sur le cœur et sur l'économie entière, si vous admettez l'opinion

peut-être trop exclusive de Feltz et Rilter qui attribuent l'urémie à

l'accumulation des sels de potasse dans le sang. Vous donnerez la pré-

férence à l'iodure de sodium, aux iodures de strontium ou de calcium, ou

encore à l'iodure de lithium à la dose quotidienne de 13 à 25 centi-

grammes. Cependant, cette dose devra être portée à 1 ou 2 grammes
par jour si le malade supporte bien la médication, et si les lésions vas-

culaires sont déjà constituées ; mais, comme on peut se heurter à cette

susceptibilité si particulière que présentent certains organismes au sujet

des préparations iodurées, on devra les remplacer par l'administration

interne de teinture d'iode à la dose de quatre à huit gouttes à chaque

repas, ou encore par le sirop iodo-tannique (une à deux grandes cuille-

rées par jour).

Un symptôme prédominant qui devient de bonne heure un des plus

grands dangers de l'artério-sclérose, c'est l'exagération de la tension

artérielle sur laquelle j'appelle depuis longtemps attention.' Or, en

dehors de son action spéciale sur les parois des vaisseaax et les cir-

culations locales, la médication iodurée répond déjà à cette indication

capitale d'abaisser cette tension.

Il est un autre médicament qui exerce la même action, et même à un
degré plus élevé, sur la tension des artères, mais sans modifier en rien

l'état de leurs parois, c'est la nitro-glycérine ou trinitrine.

Les modifications de la pression sanguine dans les maladies sont trop
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souvent méconnues, quoiqu'elles jouent cependant un grand rôle dans

la production de nombreux accidents ; et dans tous les cas — qui sont

loin d'être rares — où l'exagération de celte tension vasculaire cons-

titue un danger, vous prescrirez la trinilrine, soit en même temps que la

médication iodurée, soit pendant sa suspension mensuelle, à la dose

quotidienne de trois à six cuillerées à soupe, d'une préparation renfer-

mant 30 à 60 gouttes de solution alcoolique de trinitrine au centième

pour 300 grammes d'eau.

On commettrait une faute thérapeutique en employant indistinctement

ces divers médicaments à toutes les périodes de l'artôrio-sclérose. Celle-

ci s'accompagne, à un stade avancé de son évolution, d'un abaissement

plus ou moins considérable de la tension vasculaire, qui devient, à son

tour, un autre danger contre lequel on devra lutter par l'emploi des

toniques du cœur, de la digitale, ou pluLct de la caféine.

Ces indications nouvelles trouveront leur place au sujet du traite-

ment de l'urémie goutteuse.

2° Dans le but de combattre la formation exagérée d'acide urique ou

son défaut d'élimination,— deux causes qui président au développement

de la néphrite uratique, — il faut s'adresser encore aux prescriptions

de l'hygiène qui sont d'une importance capitale. C'est ainsi que vous

ordonnerez les promenades fréquentes, les exercices du corps, la gym-
nastique, les frictions et le massage sur les membres, les bains ; car il est

démontré qu'il faut chercher à assurer chez les goutteux le libre fonction-

nement de la peau. Vous défendrez toujours aux goutteux l'usage et sur-

tout l'abus des liqueurs spiritueuses, des boissons fermentées, des bières

fortes et du vin pur ; en tous cas^ il faut préférer le vin de Bordeaux

au vin de Bourgogne, plus riche en tannin et qui « renferme la

goutte dans chaque verre », disait Scudamore. Comme les acides végé-

taux ou minéraux élèvent le taux de l'acide urique, les goutteux doivent

user avec grande modération des légumes acides (oseille, tomates, et

même les haricots riches en acide o.xahque), d'une alimentation exclu-

sivement azotée, de gibier, de viandes noires, de poissons, etc.

Les buveurs d'eau sont rarement goutteux ; vous leur prescrirez donc

l'eau en abondance, en vertu de ses propriétés diurétiques, de son

action sur la proportion de l'urée qu'elle augmente et de l'acide urique

qu'elle diminue. Parmi les sources peu minéralisées qui semblent agir

en déterminant « une sorte de lixivialion générale », vous donnerez la

préférence à celles d'Evian, Contrexéville, Vittel, Marligny, Reiperts-

weiler, Capvern et autres. Parmi les eaux qui activent l'élimination de

l'acide urique, on peut encore citer celles de Wiesbaden et de Nauheim.
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Il faut, au point de vue pratique, apporter une plus grande impor-

tance à l'uricémie, à cette tendance si répandue de l'organisme à faire

de l'acide urique, que Marchai de Calvi a pu dire plaisamment que

« l'humanité tourne à l'acide ou à l'aigre ». Dans le but de combattre

cette tendance, l'administration prolongée de faibles doses de substances

alcalines, du bicarbonate de soude, par exemple, peut suffire parfois

pour le traitement de l'uricémie, ce qui prouve que les alcalins agissent

moins par leurs propriétés chimiques que par leur action sur les sécré-

tions digestives et le système nerveux. Néanmoins, on peut prescrire de

hautes doses de bicarbonate de soude (10 à 20 gr. par jour) sans craindre

les dangers sur lesquels Cullen et Iluxham avaient autrefois insisté, et

qui ont été singulièrement exagérés par Trousseau, au point de cons-

tituer une nouvelle maladie de médecins : Valcalinophobic. Les alca-

lins exercent le plus souvent une véritable action reconstituante, ils

produisent très rarement cette cachexie dont on a tant abusé, et cette

transformation de la goutte aiguë en goutte chronique, comme on l'a

craint. Mais si les sels de potasse sont plus diurétiques et plus dissolvants

que les sels de soude, ils sont plus toxiques
; aussi faut-il avoir recours

de préférence aux seconds.

Parmi les eaux alcalines qui répondent à l'indication de diminuer la

formation de l'acide urique, nous placerons Vichy en première ligne
;

puis viennent Vais, Royat, Saint-Nectaire, Fougues, Ems, Neunahr,

Bilin et Wildunsen.-o^

La lithine agit par ses propriétés diurétiques et dissolvantes, et par

la formation d'urates de lithine très solubles. Mais il faut en prolonger

l'emploi pendant de longs mois à la dose quotidienne de 25 centi-

grammes à 1 gramme. Vous me voyez parfois prescrire l'iodure de

lithium qui, à la dose de 25 à 50 centigrammes par jour, agit à la fois

par l'iode et par la lithine. Enfin, parmi les eaux minérales qui ren-

ferment cette dernière substance en plus grande quantité, il faut citer

celles de Royat et de Martigny.

On peut aussi recommander l'emploi de Vacide benzo'ique ou du ben-

zoate de soude qui, à la dose de 25 centigrammes à I gramme, exercent

une action dissolvante par la formation d'un hippurate de soude soluble.

Extrait de stigmates de maïs 6 grammes.
Benzoate de soude 3 —
Carbonate de lilhiue 3 —

Pour soixante pilules. Prendre deux à trois pilules au commencement de chaque
repas, pendant vingt jours chaque mois.

On peut ajouter, suivant iudication, à celte formule, une faible dose d'extrait de
colchique : lo à 30 centigrammes.
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Telle est la formule à laquelle j'ai souvent recours contre la diatlièse

goutteuse et surtout contre la goutte avec tendance à la néphrite

uratique.

3° 11 est inutile d'insister sur la troisième indication, puisqu'elle

répond au traitement des différentes gravelles, traitement que je sup-

pose connu et dont on trouvera les principales règles dans les considé-

rations précédentes.

Si cette thérapeutique préventive n'a* pas réussi, et si l'on se trouve

en présence d'un albuminurique ou d'un rénal atteint d'un accès de

goutte, quelle sera la conduite à suivre ?

Or, on ne doit pas oublier que cette attaque aiguë est une crise,

c'est-à-dire un effort curateur de la maladie qu'il faut toujours savoir

respecter. Cullen avait raison de dire que « patience et flanelle » suf-

fisent parfois contre cette douleur de la goutte, et Sydenham de regarder

cette dernière comme « un remède très amer dont se sert la nature ».

Aussi, est-il de règle générale que l'on ne doit jamais administrer de

médicaments actifs surtout dès le début d'une attaque de goutte aiguë

dans les cas oîi la perméabilité rénale est suspecte. Tout au plus peut-on

prescrire de faibles doses de colchique ou de sulfate de quinine. Ces

deux médicaments, surtout le premier, entravent la formation de l'acide

urique,etleur action est très différente de celle des salicylates qui activent

son élimination.

Si le salicylate de soude doit être proscrit dans tous les cas de goutte

rénale, et même, selon moi, dans presque tous ceux de goutte aiguç

régulière, c'est en raison des accidents fluxionnaires qu'il peut déter-

miner dans les différents organes, et peut-être aussi à cause de l'irrita-

tion que son élimination produit à travers le rein. Certains auteurs ne

partagent pas ces craintes et tendent à admettre que l'administration

prolongée et à hautes doses de salicylate de soude n'a jamais paru pro-

voquer l'apparition de l'albumine, ou même l'augmenter dans les cas de

néphrite. Quoi qu'il en soit, il est préférable de s'abstenir, et si ce médi-

cament présente peu de contre-indications à son emploi dans le traite-

ment du rhumatisme articulaire aigu, il doit être banni de la thérapeu-

tique de la goutte aiguë, avec ou sans complications rénales.

4° Jusqu'ici, notre thérapeutique ne s'est adressée qu'à la goutte elle-

même, au rein et à ses lésions.

Mais il existe dans la goutte un autre organe, le foie, qui présente

presque toujours, soit des troubles fonctionnels, soit des accidents con-
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geslifs. On sait, depuis Scudamore et Portai, que cet organe se conges-

tionne le plus souvent au moment des attaques aiguës de la goutte, et

que cette tuméfaction congestive peut même devenir permanente ; on

sait encore qu'à l'approche de ces accès, on remarque parfois la déco-

loration des matières fécales, phénomène dû à un état que les Anglais

décrivent sous le nom de « torporof theliver ».

Les variations de sécrétion de l'urée et de l'acide urique sous l'in-

fluence de maladies ou de troubles fonctionnels du foie tondent aussi à

démontrer que cet organe doit jouer certainement un grand rôle dans

la production de l'uricémie et de la diathèse goutteuse. Sans doute, on

commettrait une grande erreur ou une exagération en localisant dans

un seul organe la fonction si complexe de la désassimilation des matières

albuminoïdes, et il est bien plus conforme aux données de la physiolo-

gie de placer dans tous les organes et dans l'intimité des tissus ce tra-

vail incessant des oxydations organiques. Mais il n'en est pas moins vrai

que ce rôle appartient principalement au foie. On sait maintenant,

depuis les premières observations de Parkes, il y a plus de quarante

ans, depuis celles de Murchison et de Brouardel, que dans les maladies

congestives ou inflammatoires du foie n'intéressant pas profondément

l'élément glandulaire, il y a augmentation dans l'excrétion de l'urée,

tandis que dans toutes les maladies aboutissant à l'altération profonde

et destructive de ce même élément, il y a au contraire diminution de

l'urée, à laquelle on a pu rattacher dans certains cas une sorte à'urémie

hépatique.

D'un autre côté, un des signes les plus constants des troubles fonc-

tionnels ou de presque toutes les maladies du foie, c'est la formation

incomplète de l'urée, c'est-à-dire la production de l'acide urique que l'on

trouve alors en excès dans le sang et les urines. Or, sans avoir besoin
" de discuter ici la théorie de Garrod, qui attribue avec tant de raison la

goutte à l'excès d'acide urique, ou à son défaut d'élimination par suite

d'un état fonctionnel ou organique d'imperméabilité rénale, il résulte

des données précédentes que le traitement de la goutte en général, et

surtout de la goutte rénale, doit viser deux organes, le rein et le foie;

car, ainsi que le disait Murchison, ils sont intimement liés dans leurs

fonctions, le premier ayant le rôle d'éUminer des prodmts ,en grande

partie formés par le second.

Ce n'est pas cependant pour cette unique raison que la thérapeutique

générale de la goutte doit viser ces deux organes. Dans le traitement

de la goutte compliquée d'albuminurie, il faut non seulement s'adresser au

rein, mais aussi au foie dont les troubles congestifs peuvent provoquer
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l'apparition d'une albuminurie que l'on doit bien différencier de celle qui

survient h la suite et comme conséquence des diverses dégénérescences

rénales. Cette albumimirie hépatique qui rentre en partie dans le cadre

des albuminuries dyscrasiques, se reconnaît aux caractères suivants :

Elle est temporaire, intermittente, souvent accompagnée d'une grande

élimination d'urates, peu abondante d'ordinaire; elle survient le plus

souvent après les repas et surtout après les écarts de régime, elle est

influencée et même causée en grande partie par les troubles digestifs.

C'est une « albuminurie d'indigestion», comme disent les auteurs anglais,

le mot indigestion étant synonyme de dyspepsie.

A ce sujet, il semble qu'il y ait un rapprochement clinique à faire entre

l'albuminurie hépatique de la goutte, et l'albuminurie alimentaire des

cirrhotiques, ou encore avec cette forme d'albuminurie également inter-

mittente qui se montre souvent, en dehors de toute lésion rénale, dans

le cours du diabète, maladie dans laquelle le foie est si fréquemment

atteint dans ses fonctions et sa structure. Il y aurait donc, en résumé,

un rein hépatique, comme il y a un rein cardiaque. Je vous ai déjà parlé

de tous ces faits au sujet des symptômes de l'insuffisance hépatique.

Cette forme particulière d'albuminurie que j'ai constatée chez un assez

grand nombre de malades, a été signalée par Murchison, qui mentionne

« une albuminurie produite par un trouble hépatique en dehors de toute

lésion organique des reins »
;
par Johnson qui, dès 1873, admettait la

possibilité d'une dégénérescence rénale comme conséquence de l'élimi-

nation longtemps continuée, à travers l'émonctoire rénal, des produits

d'une digestion défectueuse
;

par Warbuton Begbie et Whitla, qui

arrivent aux mêmes conclusions. Enfin, Poucel (de Marseille), dans son

travail sur « l'influence de la congestion du foie dans la genèse des

maladies », a remarqué judicieusement en 1883 que beaucoup d'hépa-

tiques deviennent albuminuriques, et que « parfois la maladie de Bright

serait au début une alTeclion du foie et non une maladie du rein ».

Si donc la thérapeutique de la goutte en général doit toujours viser le

foie et le rein, parce que le premier organe forme en grande partie l'acide

urique que le second élimine, cette indication s'impose plus impérieuse-

ment encore dans tous les cas de goutte avec albuminurie.

Vous connaissez déjà les diverses médications qu'il faut opposer de

bonne heure à toutes les lésions productrices des dégénérescences

rénales, il nous reste donc à savoir ce qu'il convient de faire du côté du

foie.

Pour obéir à cette indication, il faut combattre la tendance à la

constipation, à la congestion hépatique, et à tous les accidents dus à cet
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état de pléthore abdominale si souvent méconnue de nos jours. Dans ce

but, on prescrira, de préférence les eaux de Vichy, celles de Carlsbad

douées de propriétés laxatives, ou encore celles de Marienbad, de Kissen-

gen, de Horabourg, de Brides et de Chalel-Guyon. Il faut de temps en

temps ordonner un purgatif, en portant son choix surtout parmi les cho-

lagogues (pilule bleue, pilule de o centigrammes de calomel, podophyl-

lin, évonymin), des ventouses scarifiées ou des pointes de feu sur la

région du foie, sans négliger l'application de sangsues à l'anus lorsque

les phénomènes de pléthore abdominale s'accentuent, ou que les crises

hémorroïdaires sont incomplètes. Ve)îa porta, porta malorum... poda-

gre, peut-on dire avec raison, en modifiant légèrement l'adage de Stahl.

Enfin, il faut surveiller le régime alimentaire, et combattre tous les

troubles digestifs qui ont sur le foie un si grand retentissement. Ces

derniers ont une importance telle que l'on a pu dire que, s'il est en

dehors de l'hérédité une cause déterminante de la goutte, c'est certai-

nement dans le trouble des fonctions digestives qu'il faut la chercher.

Jusqu'ici, en instituant le traitement de la goutte rénale ou de l'albu-

minurie chez les goutteux (que cette dernière soit d'origine rénale,

hépatique ou dyscrasique), nous n'avons parlé, en quelque sorte, que du

traitement préventif de l'urémie.

5° Supposons maintenant que notre médication et tous nos efforts

n'aient pu empêcher l'éclosion des accidents urémiques, ou que nous

nous trouvions en présence de ces mêmes accidents dans un cas de

goutte dont nous n'avons pas suivi la complète évolution. Que nous

reste-t-il à faire? Combattre l'intoxication urémique. Or, comme on l'a

déjà dit depuis longtemps, et comme l'a répété si judicieusement un de

mes anciens internes, Roland, dans sa thèse de 1887, deux méthodes sont

en présence pour lutter efficacement contre cette intoxication :

a). La première, que l'on pourrait appeler méthode de réduction ou de

neutralisation, a pour but de détruire les principes toxiques et d'empê-

cher leur formation ;

b). La seconde, méthode à'élimination, cherche à suppléer à l'imper-

méabilité rénale par une action vicariante sur un autre émonctoire.

a). La question de neutralisation des poisons qui se sont formés dans

l'organisme est encore à l'étude. Frerichs autrefois, conséquent avec sa

théorie, avait proposé l'acide benzoïque ou l'acide tartrique pour neutra-

liser le carbonate d'ammoniaque qu'il regardait comme la seule cause de

l'intoxication urémique. Mais aujourd'hui, on sait que cette dernière est
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due à l'action de nombreux et divers poisons, et le problème thérapeutique

à résoudre est plus difficile et plus complexe.

Des nombreux agents médicamenteux qui ont été proposés, l'oxygène,

sous forme d'inhalations ou d'eau chargée de ce gaz, a fait ses preuves.

Dans sa thèse inaugurale de 1881, Doreau mentionne les bons effets que

j'ai obtenus par l'emploi des inhalations oxygénées contre les dyspnées

urémiques, et Jaccoud, dans ses dernières cliniques, confirme encore

l'efficacité de ce moyen thérapeutique que j'ai indiqué depuis longtemps.

Mais c'est surtout dans la forme gastro-intestinale de cette intoxication

que l'oxygène en inhalations ou en boisson trouve son indication prin-

cipale, comme je viens de l'observer tout dernièrement sur une

malade de la ville. Dans tous les cas, l'oxygène est doublement indiqué,

et contre les accidents urémiques de la goutte, et contre cette maladie

elle-même caractérisée par un défaut d'oxydation des substances azotées
;

car, d'après les expériences, l'inhalation de 30 litres d'oxygène, deux

fois par jour, est capable de déterminer la diminution de l'acide urique.

Ajoutons enfin que la méthode de réduction peut encore être indirec-

tement appliquée au traitement persévérant des troubles fonctionnels ou

des lésions du foie, organe dont l'intégrité est si importante, puisqu'il

joue le rôle de destructeur des poisons formés dans le tube digestif ou

dans l'organisme.

b). De toutes les méthodes d'élimination, la plus 'importante, la plus

rationnelle, est celle qui s'adresse à la voie gastro-intestinale par laquelle

les expériences anciennes de Bareswill et de Claude Bernard ont montré

l'élimination naturelle et spontanée des divers agents de l'intoxication

urémique. D'où il suit que les purgatifs sont indiqués, en ayant soin d'en

surveiller l'emploi, car leur abus pourrait déterminer un abaissement

très préjudiciable de la tension vasculaire. D'autres fois encore, il faut

avoir recours aux vomitifs, surtout dans la forme d'embarras gastrique

urémique que j'ai mentionnée.

On n'hésitera pas à pratiquer une large saignée qui a pour but et pour

résultat de soustraire une grande quantité de substances toxiques accu-

mulées dans le sang. En effet, il est certain, comme l'a fait remarquer

Bouchard, qu'on soustrait à l'économie beaucoup plus de matières

extractivcs par la saignée que par toute autre voie, la voie rénale excep-

tée ; car une saignée de 32 grammes en enlève autant que 280 grammes

de liquide diarrhéique et que 100 litres de sueur.

Enfin, on s'adressera aux diurétiques, au régime lacté exclusif, au vin

diurétique de la Charité, et surtout aux toniques du cœur qui sont en

même temps des diurétiques excellents. Parmi ces derniers, je n'en con-
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nais certainement pas de meilleur et de plus inoffensif que la caféine à

la dose de 1 gramme par jour par la voie stomacale, ou en injections

sous-cutanées de 23 à 40 centigrammes. Parmi les autres diurétiques, il

faut encore citer la digitale, la scille, la lactose, les nitrates de potasse

et de soude.

Lorsque rimperméabilité rénale n'est pas complète, et que l'artério-

sclérose rénale se complique de troubles cardiaques dus à l'insuffisance

temporaire du myocarde, la digitale peut produire les meilleurs effets, et

son administration (sous forme de macération de feuilles à la dose de

30 centigrammes par exemple), est souvent suivie d'une diurèse très

abondante. Mais lorsque celle-ci ne se produit pas après le troisième

jour de l'administration du médicament, il faut en cesser l'emploi, si l'on

ne veut pas ajouter une intoxication médicamenteuse à l'empoisonne-

ment urémique.

Pour la même cause, les sels de potasse sont ordinairement contre-

indiqués, parce qu'ils sont rapidement toxiques pour l'économie, et cela

surtout lorsqu'ils sont incomplètement éliminés par le rein devenu moins

perméable. C'est pour cette raison que vous me voyez depuis longtemps

substituer l'iodure de sodium à l'iodure de potassium, le nitrate de soude

au nitrate de potasse, et que je bannis de la thérapeutique de l'urémie

tous les purgatifs potassiques, le sel de Seignette et la crème de tartre

soluble. Certains légumes, comme la pomme déterre, renferment d'assez

grandes quantités de sels potassiques ; il faut aussi les éviter dans l'ali-

mentation des artério-scléreux, et surtout des malades atteints d'artério-

sclérose rénale.

Quant aux sudorifiques, aux bains de vapeur, aux préparations de

jaborandi et de pilocarpine, il faut être très réservé dans leur emploi.

Car, ainsi que Bouchard l'a si judicieusement dit : « On décharge certai-

nement le sang de quelque chose, mais non pas malheureusement de ce

qui est toxique ; on enlève peut-être à l'économie certaines substances

toxiques qui doivent normalement sortir de la peau, mais non celles que

le rein est chargé d'éliminer. » Vous pourrez, du reste, vous convaincre

du peu d'importance des éliminations sudorales et salivaires, en lisant

sur ce sujet la thèse si consciencieuse (en 1884) d'un de mes anciens

internes, le D' Paul Binet (de Genève).

On peut encore recommander l'emploi des lavements froids qui ont

pour résultat d'augmenter la tension artérielle générale et d'activer la

fonction rénale.

Telles sont les principales indications pour le traitement de la goutte

rénale, traitement qui se confond le plus souvent, comme on l'a vu, avec
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celui de la goutte en général. C'est une preuve de plus qui démontre

rimportance considérable de celte question au double point de vue de la

clinique et de la thérapeutique.

La goutte, l'albuminurie, la glycosurie et la gravelle — ces quatre

sœurs— s'unissent souvent dans leurs manifestations ; les trois premières

s'accompagnent fréquemment de troubles ou de lésions hépatiques, et

toutes les quatre, à des degrés divers, atteignent le rein comme organe

éliminateur. Mais il n'y a pas, pour la goutte, de formule thérapeutique

plus vraie et plus pratique que celle-ci :

Le traitement de la goutte doit viser deux organes : le foie qui fabrique

l'acide urique, et le rein qui rdimine.



DIX-SEPTIEME LEÇON

AORTITES

I. Aortites aiguë et subaiguë.

Historique. Aortite aiguë et siibaigiiè. (Portai en 1803, P. Franck et J. Franck, Bertin

et Bouillaud, Bizot, etc.) — L'aortite et l'artérite aiguës, autrefois question doc-

trinale : lièvre inflammaloire de Franck ; fièvre vascuhtre de Reill ; fièvre angio-

ténique de Pinel; angiocanlite de Bouillaud ; artérite, lésion de toutes les fièvres

pour Broussais. —• Au point de vue anatomique, erreurs des auteurs démontrées

par Laennec, Louis, Trousseau et Rigot. Au point de vue clinique, erreurs et

opinions contradictoires des auteurs contemporains.

Pathogénie. — Influence de la pression artérielle, de la quantité et de la qualité du
sang.

Etiologie. 1" Diathèses (goutte, arthritis, rhumatisme, etc.). — 2° Intoxications (satur-

nisme et tabai-'isme, etc.). — 3° Maladies infe'.tieiises (variole, fièvre typhoïde,

scarlatine, rougeole, syphilis, etc.). — Influence du froid. — Ménopause. — (Obser-

vations.)

II. .\natomie patuologioue. — Lésions de la tunique externe de Taorte (péri-aortite),

des tuniques interne et moyenne [endo-aorUte]. Coloration de fendartère. — Des-

cription des plaques molles et gélatiniformes de l'aortite aiguë. — Dilatation

aiguë de l'aorte. — Insuffisance aortique fonctionnelle ou organique. — Hypertro-

phie vraie et hypertrophie fausse du cœur, cette dernière étant due à la sclérose

dystrophique du myocarde.

III. Clinique. Physiologie p.i^iHOLOGiQUE de la syuptouatologie. — Ischémie du

myocarde par aortite péri-coromdrc ; rétrécissements vasculaires et ischémies viscé-

rales par aortite oblitérante; symptômes de voisinage pd.T péri-aortite.

.Modes de début. — Début rapide ou insidieux. — Début par aortite aiguë,

puis aortite chronique consécutive, et réciproquement. Début de l'aortite aiguë

par la dyspnée, ou par l'angine de poitrine, par la péricardite sèche, sous forme

d'anémie, par hypertrophie cardiaque, etc. L'aortite aiguë, maladie apyrétique.

Il existe peu de maladies dont la connaissance soit plus intéressante

pour le clinicien que l'aortite aiguë ou subaiguë. Il en est peu aussi dont

l'étude soit moins complète dans les traités classiques de pathologie.

Certains auteurs semblent même oublier son existence, méconnaître ses
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symptômes et la mettre au rang des maladies douteuses ou hypothé-

tiques. C'est là une erreur.

Comme l'inflammation des artères en général, l'aortite a joué un grand

rôle dans les disputes doctrinales des nosologistes ; aujourd'hui, si elle

a perdu quelque intérêt à ce point de vue, elle a, depuis plusieurs

années, pris une place aussi légitime qu'importante dans la clinique.

J'espère le démontrer au moyen de quelques arguments tirés de l'histoire

et à l'aide de preuves cliniques.

Historique. — En 1803, Portai rapporta l'observation d'une aortite

survenue à la suite de la répercussion d'un exanthème.

Quelques années plus tard, J.-P. Franck consacra un chapitre à cette

question, mais en attribuant à l'aortite aiguë des symptômes qui ne lui

appartiennent pas, et en commettant l'erreur de croire — comme Corvi-

sart nous l'apprend — qu'elle est cause d'une iîèvre particulière et tou-

jours mortelle. C'est la même opinion exprimée plus tard par Jos. Franck :

« En comparant, dit-il, les symptômes de l'inflammation du système

artériel avec ceux des fièvres inflammatoires, on se confirme dans le

soupçon que celles-ci sont le résultat de la première. »

Telle est l'origine d'une erreur doctrinale que j'exposerai plus loin.

Sur les vingt-six observations d'aortite aiguë rapportées par Berlin et

Bouillaud, en 1824, on en trouve une seule réellement concluante :

elle est relative à un fait oîi ils constatèrent une rougeur avec « exsu-

dation albumineuse à la surface interne de l'aorte ». Mais, les autres

observations sont contestables, d'autant plus qu'il suffisait aux auteurs

de constater la coloration rouge de la tunique interne du vaisseau

pour conclure à l'existence d'une aortite. Ils avaient signalé, parmi

les symptômes, l'existence de pulsations artérielles plus fortes— tout en

faisant remarquer après Young',que ces pulsations de l'aorte n'indiquent

pas toujours une lésion inflammatoire de l'artère — d'une douleur avec

sensation de chaleur sur le trajet du vaisseau, d'anxiétés et de défail-

lances. Ils ajoutaient que les pulsations violentes de l'aorte constituent

le signe principal de son inflammation, signe auquel s'ajoutent des bat-

tements semblables dans toutes les grosses branches de l'arbre artériel,

et cela parce que la phlegraasie interne de l'aorte coïncide fréquemment

avec celle des autres artères. Dans cette description, Berlin et Bouillaud

commirent deux graves erreurs : une erreur anatomique et une erreur

clinique. Au sujet de la première, j'ai déjà dit qu'ils avaient eu tort

' You.vG {Med. transnct. of tlie coït, of pliys. London, 1815).
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de regarder la rougeur de la tunique interne du vaisseau comme suffi-

sante pour conclure à son inflammation; pour la seconde, ils ont attri-

bué à cette aorlile développée dans le cours d'affections diverses (fièvre

typhoïde, pneumonie, péritonite, dysenterie, phtisie pulmonaire) des

symptômes que l'on devait mettre bien plutôt sur le compte de ces

maladies.

Il en est de même de Bizot (de Genève) qui, en 1837, attribua encore

à l'aorlite des manifestations symptomatiques qui ne lui appartiennent

pas : œdème, anasarque, fièvre intense, prostration, délire.

La même erreur a encore été commise par J.-P. Teissier qui, après

avoir déclaré que l'histoire de l'aortite aiguë a été ébauchée « de main

de mailre » par Bizot, assigne à cette maladie les symptômes suivants :

anasarque ou œdèmes aigus promptement suivis de fièvre, d'angoisse,

d'orlhopnée, d'agitation nocturne, de pâleur de la face
;
pouls fréquent

et quelquefois irrégulier, congestion pulmonaire, faiblesse croissante et

subdelirium. Le même auteur parle encore de la « cardo-aortite » avec

symptômes d'essoufflement par la marche, de palpitations, de névralgies

précordiales, d'angine de poitrine, de troubles cérébraux, d'oedème et

d'anasarque,elc. Cette symptomatologie est inexacte dans sa trop grande

richesse ; il est démontré, comme on le verra plus loin, que l'aortite

aiguë est une maladie complètement apyrétique, et que l'œdème ou

l'anasarque ne sont pas des symptômes du début de la maladie.

Il faut arriver jusqu'à la thèse de Léger, faite sous l'inspiration du

Bucquoy en 18"7, pour avoir un travail d'ensemble sur l'aortite aiguë'.

Depuis cette époque, j'ai moi-même insisté sur la symptomatologie de

cette affection et j'en ai décrit les principaux caractères sous les noms

d' « aortite obhtérante » et d' « aortite à répétition- ».

Cet historique serait incomplet si je n'exposais brièvement les ques-

tions doctrinales autrefois attachées à l'étude de cette maladie.

' PoRTAL. Cours d'anatomie médicale, 1803.— J.-P. Franck. De curandis hominum epitome,

irad. /"r.jlSÎO. — Bertin el Boiillaud {loc. cit., 1826). — Bizot (.S'oc. méd. d'obse7-v., [S31).

J.-i'. Teissier. Note sur riiiflammalion aiguë et chronique de l'aorte tlioracii|ue. La
cardo-aortite {Art méd., 1859 et 1800). — Bucijuoy (Gaz. des lii'ip., 1876 et Journ. de tiiéd., et

chirurij. pral., 18S'2). — Léger. Etude de l'aortite aiguë [Tltcse in. de Paris, 1877). —
Dujardin-Bealmetz (.S'oc. méd. des hOp., iS'il). — Sicaid, Bousseau (1880), Bornêoue (1883)

Thèses de Paris. — H. Hcchard {Rev. de méd., 1883). Sur l'aortite à répétition par Eloy

(Union médicale, 1885).

' Heydenreicii (de Nancy"), dans un travail récent sur la • gangrène parcndartérite obli-

térante » (Semaine médicale, 1S92) attribue à Friedlander (Cenlralb. f. die med. Wissensch.,

1876j l'honneur d'avoir parlé le premier de l'artérite oblitérante. C'est là une erreur. Elle

a été décrite en 1870, dans mon travail l'ait en collaboration avec Desnos sur la myo-
cardite varioleuse; elle a été encore étudiée par Hayem (Arch.de physiologie, ISë^-liUO),

et au commencement de ce siècle, en 18'24 elle a encore été signalée par Bertin et Bouil-

laud qui ont insisté sur les lésions de l'aortite » capables d'oblitérer l'aorte et les artères ».
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Épisode de l'inflammalion artérielle en général, Thisloire de l'aorlile a

subi toutes les vicissitudes de l'opinion à l'égard de cette grande ques-

tion. On sait combien elle divisait naguère encore les médecins et les

anatomopathologistes ; combien les débats furent vifs et combien même
aujourd'hui, après un si long temps, ces discussions conservent encore

toute leur actualité, puisque l'existence de l'aortite aiguë et les phéno-

mènes cliniques qui en traduisent les lésions anatomiques sont encore

mises en doute.

De même que CuUen se trompait en disant que l'asthme de longue

durée « devient mortel en occasionnant quelque anévrisme du cœur et

des gros vaisseaux », P. Franck prenait aussi l'eQet pour la cause dans

sa théorie de la fièvre dite inflammatoire. Ayant constaté, dans beau-

coup de pyrexies, une rougeur vive de la membrane interne du cœur,

de l'aorte et des vaisseaux artériels, il fit de cette coloration la lésion

d'une phlogose artérielle, et de cette phlogose le signalement anatomique

de la fièvre inflammatoire. Celle-ci avec Reill devint la fièvre vasculaire,

et avec Pinel la fièvre angiotcnique. Plus tard, Broussais, généralisant

cette théorie en se l'appropriant, fit de l'arlérile la caractéristique de

toutes les pyrexies. L'aortite était donc mise en cause au même titre

que l'artérite des moyennes et des petites artères. C'est alors qu'avec

Bouillaud, Xanrjio-cardite devint le facteur palhogénique de la fièvre.

Mais ce triomphe de la théorie de la phlogose artérielle devait être

éphémère. L'immortel Laennec, dont la profonde intuition n'a jamais

été mise en défaut dans sa lutte opiniâtre contre les doctrines broussai-

siennes et contre l'erreur, s'était élevé, avec la toute-puissance de son

génie, contre ces diverses interprétations.

« On pourrait, disait-il, tout au plus soupçonner l'inflammation dans

le cas où la rougeur de la membrane interne des artères s'est accompa-

gnée de gonflement, d'épaississement, de boursouflement et d'un

développement extraordinaire des petits vaisseaux dans la tunique

moyenne. »

C'était préparer la ruine de celle théorie que devaient compléter plus

tard Louis, Trousseau et Rigot', en démontrant d'une façon irrévocable,

que celte rougeur n'était nullement un signe de phlegmasie de l'aorte,

qu'elle était un phénomène d'imbibition cadavérique, au môme litre que

la coloration jaune des tissus chez les iclériques, laquelle n'est qu'un

phénomène d'imprégnation biliaire, au même titre encore que ce poin-

tillé hémorragique de la surface interne de l'aorte que Deville signalait

en 1843 chez les individus succombant avec des symptômes de purpura.

' Trousseau et Rigot. Recherches nécrologii|ues sur quelques altérations que subissent

après la mort les vaisseaux sanguins {Arch. de méd., 1826).
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Entre l'opinion qui fait de la plilegraasie le facteur principal de l'aortite

et celle qui considère cette dernière comme exempte de tout processus

inflammatoire, Virchow vint distinguer, au nom de Thistologie, plusieurs

éléments différents dans l'artérite telle qu'on l'avait entendue ou vue

jusque-là. La périartérile et lamésarlérite constituaient l'inflammation des

deux tuniques externes des vaisseaux artériels, et l'endartérite représentait

l'inflammation de la tunique interne.

La cause de l'inflammation de la tunique interne des artères était

gagnée devant l'histologie pathologique, et anatoraiquement il était illé-

gitime de mettre en discussion l'existence de l'inflammation de l'aorte.

Cependant, au point de vue des plus gros vaisseaux artériels, à côté

des erreurs doctrinales subsistaient des divergences d'opinions et des

erreurs dans l'interprétation des symptômes, divergences d'opinions qui

persistent même encore aujourd'hui.

Je vous ai dit que les deux Franck, Bertin et Bouillaud, et que Bizot

avec d'autres auteurs avaient trop étendu le domaine de l'aortite en lui

attribuant une symptomatologie qui lui est étrangère.

Par contre, il y a des auteurs qui prétendent encore aujourd'hui que

« la symptomatologie de l'aortite aiguë n'existe pas ! » Jaccoud, après

avoir déclaré qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'aortite aiguë comme
maladie autonome et spéciale, écrit : « Les symptômes attribués à

l'aortite dite aiguë n'ont rien de spécial, ils appartiennent également à

l'aortite chronique ; conséquemment, la séparation clinique n'est pas

plus justifiée que la séparation anatoraique. »

De son côté, Eichliorst s'exprime ainsi : « Il y a peu d'exemples cer-

tains d'aortites aiguës. Les Français ont confondu cette afl"ection avec

les débuts d'une artérite chronique. »

L'auteur allemand prête aux médecins français une erreur qu'ils n'ont

jamais commise et qu'ils n'ont jamais songé à commettre.

Pour ma part, j'admets que souvent l'aortite aiguë est un mode de

début de l'aortite chronique
;
je crois encore que cette dernière est tra-

versée par des poussées aiguës très fréquentes. Mais je suis en mesure

d'affirmer que l'aortite aiguë, ou subaiguë, ^[lent snrxenir pri}nitive?)îe7it,

antérieurement à toute phlegmasie chronique de l'aorte et indépendam-

ment d'elle, qu'elle peut enfin se terminer par la guérison sans passera

l'état chronique. Ce sont les Allemands qui commettent au contraire une

grave erreur ; car, de ce que l'endocardite aiguë rhumatismale est sou-

vent le début d'une endocardite chronique, est-ce une raison pour

méconnaître la première et la rayer du cadre nosologique ? L'argument

est pauvre, comme on le voit, et les auteurs étrangers ont le triomphe

facile en nous prêtant des idées que nous n'avons pas.

HENRI HUCHARD. — MALADIES DU CŒUR. 29
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Quant à ceux qui prclcndent que » la symptomatologié de l'aorlile

aiguë n'existe pas », ou « qu'elle n'a rien de spécial », il suffit de les ren-

voyer à l'observation des faits et à la description clinique que je vais

établir.

Païhogénie. — Avant d'étudier l'étiologie de cette affection, il n'est

pas inutile de jeter un coup d'œil sur sa pathogénie.

Il est à remarquer d'abord que Faortite aiguë, — comme l'aortite

chronique — présente son maximum d'intensité au niveau des courbures

de l'aorte, et principalement à sa crosse, vers la naissance des collaté-

rales. La raison en est bien simple : c'est dans ces points que la pression

sanguine s'exerce avec le plus de violence, d'où une cause d'irritation

incessante des tuniques interne et moyenne du vaisseau.

Cette loi rentre donc dans celle que j'ai établie au sujet de l'hyperten-

sion artérielle, laquelle est le plus souvent la cause de la sclérose vascu-

laire. L'hypertension artérielle r/énémlisée donne lieu à l'inflammation

généralisée des artères ; l'hypertension partielle, qui s'exerce au niveau

des courbures et des collatérales, tend à produire des inflammations par-

tielles des vaisseaux ; voilà toute la différence. La même cause n'existe-

t-elle pas du côté des veines, et les varices viscérales ou périphériques ne

sont-elles pas souvent liées à un certain état de pléthore abdominale ?

Mais cet élément — mécanique en quelque sorte — n'est pas seul en

jeu. Si la quantité de sang avec sa force de projection, et si la pléthore

artérielle exercent une grande influence, la qualité du liquide nourri-

cier, ses altérations par les diathèses, par les intoxications et les maladies

infectieuses, contribuent aussi pour une grande part à déterminer l'irri-

tation inflammatoire des vaisseaux en général et de l'aorte en particulier.

C'est là ce qui explique le rôle important joué par ces dernières causes

dans la production de l'aortite. Car, il ne faut pas l'oublier, cette mala-

die est souvent l'expression locale d'une maladie générale. Ainsi donc,

hypertension artérielle généralisée ou partielle, altération sanrjuine,

telles sont les deux conditions pathogéniques qui président au dévelop-

pement de cette maladie.

Etiologie. — Les causes de l'aortite peuvent être rangées d'abord dans

trois catégories : 1° diathèses ;
2" intoxications ;

\\" maladies infectieuses.

\." Diathèses. — La goutte occupe la première place ; cela ne doit pas

nous surprendre, puisqu'elle est aux artères ce que le rhumatisme est

au cœur. Est-ce la seule raison pour laquelle l'aortite serait plus fréquente
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chez l'homme que chez la femme? La chose est probable, mais je n'ose-

rais pas l'affirmer.

L'aortile aiguë se rencontre aussi dans Yarthritisme et surtout dans le

rhumatisme subaigu et chronique. On cite cependant des cas oii elle s'est

développée dans le cours ou à la suite d'un rhumatisme articulaire aigu.

On a vu (et Léger en a cité une observation) une aortite aiguë déve-

loppée par suite de la propagation d'une endocardite rhumatismale.

Dans ce cas, l'aortite ne procède pas directement du rhumatisme, mais

de l'endocardite elle-même dont le travail inflammatoire s'est étendu

jusqu'à la membrane interne de l'aorte. Mais ces faits sont très rares,

comme il est exceptionnel aussi de voir une aortite par propagation

inflammatoire des organes voisins (à la suite d'une pleurésie, d'une

pneumonie, d'une péricardite, etc.).

2° Intoxications. — En première ligne, il faut citer Yalcoolisme, non
pas cet alcoolisme brutal des gens qui s'enivrent, mais celui des gens du
monde, de ceux qui absorbent continuellement des doses faibles et

répétées de liqueurs spiritueuses et qui s'exposent ainsi aux lentes

dégénérescences des viscères, tandis que les premiers présentent plutôt

les accidents aigus d'éthylisme.

Il faut encore ajouter le saturnisme, dont l'étiologie est encore dou-

teuse, le tabagisme, peut-être le surmenage et la sénilité.

.3° Maladies infectieuses. — Parmi elles, il faut citer la variole, qui,

d'après Brouardel, serait une cause assez fréquente d'aortite et aussi de

lésions vasculaires capables de déterminer à leur suite une dégénéres-

cence prématurée du système artériel. Pendant l'épidémie de 1870, qui

m'a permis, ainsi qu'à Desnos, de voir près de 2,-500 varioleux et de

reconnaître la fréquence relative des' inflammations de l'endocarde, du
péricarde et du muscle cardiaque dans le cours des varioles graves, nous
avons observé, pour notre part, un certain nombre de lésions artérielles

et d'aortites légères, mais dans une proportion de beaucoup inférieure

à celle indiquée par Brouardel.

Les artérites de la fièvre typhoïde sont connues depuis lontemps, et

certaines gangrènes des membres n'ont pas d'autre cause ; on comprend
donc ainsi pourquoi il est possible d'observer, dans le cours de cette

maladie et à sa suite, des aortites subaiguës ou chroniques. — La scarla-

tine et beaucoup plus rarement la rougeole donnent lieu à l'aortite. Pour
ma part cependant, j'en ai observé un cas dans une rougeole grave.

Parmi les mahidies infectieuses chroniques, la sijphilis, si féconde

en lésions artérielles chroniques, peut également produire des artérites

et des aortites aiguës ou subaiguës.
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On voit par là que les causes des aortites sont à peu près les mêmes
que celles de l'artério-sclérose.

On a encore attribué au froid (aortite a frii/ore), aux fatigues, aux

efforts prolongés, aux traumatismes, une influence très discutable.

Il n'en est pas de même de la ménopause, et il est démontré, d'après

les observations de Bucquoy et les miennes, qu'à cette époque de la

vie sexuelle, la femme est sujette aux poussées d'aortite aiguë ou

subaiguë. J'explique ce fait, comme la fréquence des cardiopathies

artérielles de la ménopause, par l'état d'hypertension artérielle à laquelle

sont soumis les vaisseaux à l'âge critique.

A ce sujet, parmi les dix à douze faits d'aortite aiguë que j'ai observés

sous l'influence de la ménopause, il me semble utile de résumer le

suivant' :

Une femme de quarante-quatre ans, qui a souffert autrefois de douleurs

rhumatismales ou rhumatoïdes vagues dans les muscles et les articula-

tions, éprouve un jour, au mois d'octobre 1881 , une impression de

froid en avant du sternum. Immédiatement après, elle ressent une dou-

leur rétro-sternale légère avec un peu d'angoisse. Cette douleur s'étant

reproduite à plusieurs reprises dans l'espace de trois mois, elle vient me
consulter le 28 juin 1884. Je constate d'abord qu'il s'agit de véritables

accès d'angine de poitrine survenant, non pas sous l'influence des refroi-

dissements, comme elle le croyait d'abord, mais sous l'influence d'une

marche précipitée, d'un effort, d'un simple mouvement. Dès cette

époque, je formule le diagnostic suivant : aortite subaiguë avec faible

ectasie du vaisseau, souffle léger au premier et au second temps à l'ori-

fice aortique. La situation s'aggrave de jour en jour, la dyspnée s'accuse,

les crises angineuses augmentent d'intensité et de fréquence, elles sont

presque subintrantes, et après trois mois, on voit survenir de l'œdème

des membres inférieurs avec tous les signes d'une hyposyslolie com-

mençante. Bientôt, on constate un épanchement pleural du côté gauche,

puis pendant la nuit une crise violente de pseudo-asthme avec bron-

chorrhée abondante et production de râles crépitants très fins dans la

poitrine (œdème aigu du poumon). A plusieurs reprises, on assiste à de

véritables accès d'alaxie cardiaque, caractérisés par trois ou quatre

battements réguUers suivis ensuite de palpitations folles, précipitées et

irrégulières. L'arythmie se fait à peine sentir au pouls radial qui reste

fort et vibrant. Les vaisseaux du cou battent avec violence, et l'on

constate des pulsations exagérées dans les plus petites artères, dans celles

' lîésumc d'une observation complètement rapportée dans la 1" édition de cet ouvrage,

p. 103.
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des doigts et des orteils ; on dirait que tout le corps est animé de vibra-

lions pulsatiles.

Pendant un mois, les mêmes accidents se reproduisent : accès de

dyspnée et d'angor survenant sous l'influence de la moindre émotion,

douleurs épigastriques et abdominales très vives reproduisant la sensation

de poids, d etau et de compression violente ; accès de pâleur de la face

avec rougeur consécutive, sensation presque continue de barre rétro-

slernale et de déchirure dans la poitrine; accès de palpitations et

d'arythmie, signes de dilatation et d'hypertrophie du cœur, lipothymies

et syncopes qui se produisent spontanément, ou qui sont provoquées par

le moindre mouvement.

Le 7 mars 188.j, à 9 heures et demie, elle se plaint d'une vive

douleur à la partie médiane et supérieure de l'abdomen, au niveau du

creux épigastrique, douleur qui devient bientôt intolérable et lui arrache

des cris. Ail heures, elle est froide, sans pouls, presque sans respira-

tion ; elle ne répond plus aux questions, et meurt rapidement dans un

état syncopal.

Anatomie pathologique. — Avant d'aborder l'étude clinique de l'affec-

tion qui nous occupe, il est très important d'avoir présentes à l'esprit

les lésions de l'aortite aiguë. Leur connaissance en effet nous donnera la

raison des principaux symptômes révélateurs de la maladie.

Ces altérations peuvent être restreintes à une très petite étendue de

l'aorte, et c'est ainsi que, se localisant parfois seulement à la crosse,

elles respectent la partie ascendante du vaisseau avec l'orifice aortique, et

qu'elles intéressent l'origine d'une des sous-clavières au point de simu-

ler un anévrisme, comme Stackler en a cité un bon exemple '. D'autres

fois, elles envahissent la presque totalité du vaisseau dans sa longueur,

et peuvent alors se généraliser jusque sur l'aorte abdominale.

La tunique externe est épaissie, boursouflée et comme lamelleuse ; elle

renferme de nombreux vaisseaux qui, par leurs ruptures fréquentes,

donnent lieu souvent à des plaques eccohymotiques.

Au voisinage de cette inflammation, surtout quand Faorlite occupe la

première partie du vaisseau au niveau du cul-de-sac péricardique, on

observe toutes les lésions d'une péricardite sèche par propagation. Il y a

rarement de l'épanchement dans le péricarde ; cependant, j'ai vu un

cas où celui-ci renfermait un liquide sanguinolent de 200 grammes

' Progrès méiltcal, 1879.
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environ avec fausses membranes hémorragiques développées sur les

deux feuillets de la séreuse.

Dans les cas très rares où l'aorlite est survenue par suite de la propa-

gation de l'inflammation des organes voisins à l'aorte, les lésions sont

souvent bornées, au début, à la tunique externe du vaisseau, et il s'agit

alors, à proprement parler, d'une péri-uortite. Celle-ci peut encore à son

tour rayonner plus loin, intéresser les organes voisins, les plèvres et les

plexus nerveux. De là, des névrites cardiaques signalées d'abord par Gin-

trac, et décrites ensuite par Lancereaux.Ces lésions nerveuses sont carac-

térisées par la dissociation des tubes nerveux, l'épaississement du névri-

lemrae et la transformation granuleuse de la myéline. Elles ont été

l'origine de la théorie de l'angor pectoris par névrite cardiaque.

La tunique moyenne, qui présente des altérations moins constantes et

accentuées, est souvent épaissie, et, d'après Ranvier, infiltrée de cellules

embryonnaires arrondies ou aplaties ; elle a perdu de sa consistance, et

son tissu devenu moins résistant se laisse facilement rompre. De cette

altération résultent les faits suivants : les tuniques moyenne et externe

qui représentent les parties les plus résistantes et les plus élastiques de

la paroi vasculaire étant altérées se laissent facilement distendre par

l'effort de l'ondée sanguine, et c'est là ce qui explique la dilatation du

vaisseau; enfin, les tuniques de l'aorte sont boursouflées, molles et

friables, et sur une coupe du vaisseau, on s'en rend facilement compte

par l'épaississement de toute la paroi vasculaire.

La tunique interne de l'aorte est celle qui présente les altérations les

plus importantes à étudier. Boursouflée par places, déprimée dans d'autres,

irréguliôre, inégale, dépolie et comme pUssée, villeuse, tomentcuse ou

chagrinée, avec une apparence œdémateuse et lardacée, elle présente une

coloration qui varie du gris jaunâtre au rouge violacé

.

La lésion tout à fait caractéristique est constituée par la présence de

nombreuses plaques dont la consistance et l'aspect avaient naguère attiré

l'attention de Bertinet Bouillaud d'abord, et de Bizot ensuite, et qui, par

leur ressemblance avec une gelée bien prise, ont reçu le nom de plaques

molles ou (jélaùniformes. Berlin et Bouillaud, dans leur deuxième obser-

vation, les avaient déjà signalées sous le nom d' « exsudation albumineuse »

à la surface interne de l'aorte. Les dimensions de ces plaques varient d'un

grain de mil à une pièce d'un ou deux francs, mais en se réunissant et

en se soudant, elles prennent parfois une étendue beaucoup plus grande.

Elles sont souvient transparentes, présentent une coloration d'un gris rosé,

ou encore d'un gris opalescent et jaunâtre; quelquefois, colorées par le

liquide sanguin, elles prennent une teinte rougcâtre; elles paraissent lisses
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à leur surface, mais lorsqu'on promène le doigt sur elles, on sent le plus

souvent des dépressions et des inégalités nombreuses qui leur donnent

un aspect velouté ou chagriné. Leur consistance est molle, parfois élas-

tique, d'autres fois comme lardacée. Le plus souvent, elles se continuent

insensiblement avec l'endartère un peu rouge et seulement dépoli ; mais

parfois aussi, elles forment comme des ilôts avec des bords bien nets ou

encore avec des contours plus ou moins irréguliers. En résumé, ces plaques

varient de consistance et de couleur suivant la nature ou l'ancienneté du

processus inflammatoire : grises et molles dans l'aortile aiguë, elles

deviennent d'un gris jaunâtre et de consistance lardacée dans l'aortite

subaiguë, pour être jaunâtres et dures dans l'aortite chronique. Du reste,

l'aortite procédant par poussées successives, à côté de lésions récentes

on voit presque toujours des lésions plus anciennes ou d'un âge différent.

Cornil et Ranvier ont donc eu raison de dire : « Entre l'artérite la plus

aiguë et l'artérite la plus chronique, à sa période la plus ultime, on

trouve tous les intermédiaires, on observe toutes les phases d'un travail

morbide non interrompu. »

Les dépressions qui se montrent entre chaque plaque, l'existence de

plaques plus dures, calcaires et osseuses que l'on rencontre dans les

aortites chroniques avec poussées d'aortite aiguë, donnent l'apparence

de ce qu'on appelle l'aorte pavée.

Quelquefois, il est possible de constater l'existence d'un caillot noi-

râtre, de consistance molle, et peu adhérent à la paroi interne. Celle-ci,

surtout dans les maladies infectieuses, présente une coloration d'un rouge

framboise presque uniforme qu'on avait regardée à tort autrefois comme
le principal indice de l'inflammation du système artériel. C'est là une

erreur, et il s'agit simplement de caillots agoniques et d'imbibition de

la membrane interne par la matière colorante du sang plus ou moins

altéré. Cette membrane interne ne renferme le plus souvent aucune

trace de néoformation vasculaire.

Les lésions siègent de préférence au niveau de l'ouverture des troncs

vasculaires qui émergent de l'arbre aortique, elles entourent souvent

leurs orifices d'une sorte de collier qui en rétrécit considérablement la

lumière et qui peut même l'oblitérer complètement. C'est ainsi que sont

rétrécis ou oblitérés les orifices des artères carotides, des sous^clavières,

des artères coronaires. Dans l'observation que j'ai publiée en 1883',

il y avait une plaque d'inflammation au niveau de la naissance de l'artère

carotide primitive gauche ; aussi le calibre de cette artère était-il très

diminué, et ne présentait-il plus que le tiers à peine de l'ouverture nor-

' Revue de médecine, 1883.
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raale. Cette plaque faisait le tour complet de l'ouverture vasculaire et ne

se prolongeait pas à plus d'un centimètre et demi dans son intérieur.

L'orifice du tronc brachio-céphalique était aussi considérablement rétréci,

et l'inflammation de l'aorte qui s'étendait sous forme d'une bande irré-

gulière au-dessus des valvules sigmoïdes avait produit un rétrécissement

considérable des artères coronaires.

En ouvrant celles-ci, on constate souvent les mêmes lésions : les

Fig. Ô8.

A, B, C, tronc brachio-céphalique, carotide primitive et

sous-clavière gauches rétrécis et déformé-:, ainsi que leurs

orifices d'embouchure dans l'aorte. — D, épaississement des

tuniques de l'aorte. — E. E, plaques d'aortile récente. — F,

orifice de rartère coronaire rétréci au point d'admettre â

peine une soie de sanglier.

Fig. M.

A', B', C, les mêmes vaisseaux sur un sujet

sain du même âge avec leurs orifices de dimen-

sion normale. — F', orifice d'une artère coro-

naire admettant facilement une sonde cannelée.

petites collatérales qu'elles émettent dans la substance du cœur pré-

sentent au niveau de leurs embouchures de petites plaques inflammatoires

qui déterminent le rétrécissement ou l'oblitération de leur lumière.

C'est à cet ensemble de lésions que convient le nom à'aortite oblitérante.

Dans un cas d'aortile subaiguë de la crosse publié par Déjerine et

Huet, il y avait une oblitération complète du tronc brachio-cépha-

lique, presque complète de la carotide gauche. Le malade se trou-

vait ainsi dans les conditions où on aurait lié les deux carotides pri-

mitives et la sous-clavière droite, et la circulation devait se rétablir par
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les voies collatérales. 11 en résultait pour le malade des vertiges, des

éfourdissements, des syncopes et des crises angineuses, celles-ci dues

probablement au léger rétrécissement constaté à l'origine de l'artère coro-

naire postérieure. Le pouls était beaucoup plus faible à droite, et la dila-

tation de la sous-clavière gauche avec ses battements énergiques aurait

pu faire croire à une dilatation anévrismatique de la crosse de l'aorte.

Si, dans ce cas, la mort n'était pas survenue plus tôt, c'est parce que

la circulation supplémentaire avait pu s'établir progressivement, grâce

à l'intégrité des artères périphériques. En effet , le sang ne pouvait

pénétrer dans les carotides internes et externes et dans les branches de

la sous-clavière droite entièrement oblitérées que par la voie collaté-

rale. Et celle-ci était représentée seulement par la sous-clavière gauche

restée perméable. Par elle, la circulation pouvait se rétablir dans l'extré-

mité céphalique et le membre supérieur droit au moyen de la thyroï-

dienne inférieure gauche à la faveur de ses anastomoses avec sa congé-

nère du côté droit ; elle se rétablissait dans les carotides externes par les

anastomoses avec les thyroïdiennes supérieures dans la sous-clavière

droite par la vertébrale gauche, dans les carotides internes par l'hexa-

gone de Willis. Par les scapulaires et les cervicales profondes, par

l'anastomose de l'intercostale supérieure avec la branche correspondante

de la sous-clavière gauche et par la mammaire interne, la circulation se

rétablissait enfin entre les deux sous-clavières*.

D'autres fois, la lésion est encore bien plus limitée, elle n'existe

qu'autour des vaisseaux coronaires par exemple, où elle n'a pas une

étendue supérieure à celle d'un pain à cacheter, comme Potain m'en a

cité un exemple, et comme j'en ai moi-même observé deux cas. 11 s'agit

alors d'une aortite pén-coronairc. 11 n'en faut pas plus pour déterminer

le syndrome de l'angor pectoris, ce qui prouve que la gravité de la

maladie dépend moins de son étendue' que de son siège. La figure que

j'emprunte à mon travail sur les angines de poitrine en 1883 fournit un

bon exemple de cette aortite oblitérante'.

Les lésions de l'aortite aiguë s'observent plus souvent sur la portion

ascendante de l'aorte et surtout au niveau de la crosse. C'est même

dans ce point qu'elles restent longtemps limitées, laissant parfois com-

plètement intactes les valvules sigmoïdes et la partie du vaisseau située

immédiatement au-dessus d'elles. 11 est rare qu'elles siègent exclusive-

ment dans l'aorte descendante et qu'elles occupent la totalité du vaisseau.

A côté des lésions régressives, on a signalé exceptionnellement sur la

'Revue de médecine, 1888. — ' Voir figures 58 el 59, page précédente.
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membrane interne des vaisseaux de nouvelle formation dont la rupture

peut donner lieu à quelques plaques ecchymotiques; il ne faut pas les

confondre avec l'aspect rouge de l'aorte imputable le plus souvent à

l'imbibition cadavérique.

Une lésion importante, non seulement pour l'anatomie pathologique,

mais surtout au point de vue clinique, est la dilatation aiguë de l'aorte.

Celle-ci n'est pas seulement due, d'après la loi de Stokes^, à la parésie de

la paroi vasculaire, mais aussi à la perte d'élasticité des tuniques

infiltrées de cellules embryonnaires et devenues incapables de résister

à la pression sanguine. Par suite de cette dilatation, les vaisseaux qui

en émanent, et en particulier les artères sous-clavières, sont plus élevées

qu'à l'état normal, et il en résulte des conséquences importantes au

point de vue clinique.

On voit encore se produire une insuffisance aortique fonctionnelle dont

on trouve la raison dans la dilatation de l'aorte ; mais, d'autres fois, il

s'agit d'insuffisance et de rétrécissement organiques dus aux lésions

valvulaires souvent concomitantes.

Enfin, le cœur est presque toujours hypertrophié, surtout dans son

ventricule gauche, qu'il s'agisse d'une hypertrophie vraie par augmen-

tation de volume des fibres musculaires, ou d'une hypertrophie fausse

due au développement plus ou moins considérable de la sclérose dyslro-

phique. Mais, le poids de l'organe dans l'aortite primitive n'atteint

jamais 900 grammes, comme Léger l'a établi. Ce volume et ce poids

considérables ne s'observent que dans les cas d'aortite aiguë secondaire

à l'aortite chronique ou encore à l'artério-sclérose. On observe alors

concurremment toutes les lésions d'une myocardite chronique, ou plutôt

d'une sclérose du myocarde.

On peut résumer ainsi les lésions de l'aorte dans la maladie que nous

étudions :

1" Modification de coloration de la tunique interne, qui devient rouge

ou d'un gris jaunâtre ; état chagriné et irrégulier de la surface interne.

Formation de plaques rouges, rosées, grisâtres ou jaunâtres d'apparence

œdémateuse, plus ou moins saillantes sur la membrane interne (plaques

gélatiniformes comparables en certains points à l'aspect des plaques de

Peyer dans la dothiénentérie)
;

2" Epaississement des tuniques, infiltration de cellules embryonnaires

entre les lames élastiques de la tunique moyenne, qui devient moins

résistante, plus friable et plus fragile
;

3° Vascularisation et epaississement de la tunique externe, et propa-

gation infiammatoire aux tissus voisins
;
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4° Rétrécissement ou oblitération consécutive des artères collatérales;

0° Dilatation de l'aorte.

Clinique- Physiologie patholoc.iqle des symptômes. — A toutes ces lésions

anatomiques, répondent des phénomènes physiologiques et cliniques

dont on comprend sans peine la pathogénie.

Que l'inflammation soit localisée au pourtour des artères coronaires,

qu'elle en rétrécisse l'orifice, il faut s'attendre à la production de phéno-

mènes angineux, résultat de l'ischémie du myocarde.

Si l'aortite oblitérante se propage aa\ autres vaisseaux, au tronc

brachio-céphalique, aux sous-clavières, on constatera l'inégalité des

deux pouls radiaux (le pouls gauche étant ordinairement plus petit que

le pouls droit), leur défaut d'isochronisme et le retard des battements

artériels.

L'oblitération atteint-elle les vaisseaux carotidiens? On observera les

signes d'anémie cérébrale, des vertiges, des étourdissements, des lipo-

thymies, et même une tendance à la syncope prolongée qui peut devenir

mortelle. Celle-ci prend un caractère de gravité exceptionnelle, parce

qu'elle a une tendance à persister, ce qui résulte à la fois du rétrécisse-

ment des vaisseaux carotidiens et des artères coronaires. Ischémie céré-

brale d'une part, ischémie cardiaque d'autre part ; le cerveau manque

au cœur, le cœur au cerveau, d'où syncope mortelle.

Le travail inflammatoire, qui tend à oblitérer les troncs artériels

émanant de l'aorte thoracique, peut aussi envahir ceux qui ont l'aorte

abdominale pour origine. Vraisemblablement aussi, à ces lésions doivent

correspondre des phénomènes fonctionnels comparables à ceux que je

viens de signaler dans les territoires irrigués par les artères coronaires,

les sous-clavières et les carotides : accidents dyspnéiques dus au rétré-

cissement des artères bronchiques, accès pseudo-gastralgiques dus au

rétrécissement du tronc cœliaque, claudication intermittente des extré-

mités due au rétrécissement des artères iliaques.

L'anatomie pathologique nous montre, dans l'aortite aiguë, l'exis-

tence d'une dilatation du vaisseau ; il faut donc s'attendre à rencontrer

dans l'histoire de la maladie tous les signes physiques de cette lésion.

Ici, la clinique est en accord parfait avec la physiologie pathologique,

comme celle-ci l'est avec les lésions anatomiques. Cet accord de l'ana-

tomie pathologique avec la clinique a une grande importance pratique.

En voici la preuve :

Un malade que j'ai observé dernièrement ne présentait, quand je le
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vis pour la première fois, que les troubles fonctionnels de l'angine de

poitrine vraie. Comme j'en donnerai la démonstration en exposant les

résultats de mes recherches sur ce syndrome, il devait donc être atteint

d'aortite péricoronaire. Sur quelles preuves immédiates appuyer ce dia-

gnostic? Aucun signe physique direct ne m'autorisait à le faire. Je n'ai

cependant pas hésité à déclarer l'existence d'une aortite aiguë, du seul

fait que je constatais les signes d'une dilatation aiguë de l'aorte. Consi-

dérée en elle-même, cette aortite péricoronaire est donc fruste, aucun

signe physique dans l'histoire clinique du malade n'autorisant à en affir-

mer l'existence. Seule, la dilatation aortique a été pour moi la mani-

festation dénonciatrice. Voilà donc une preuve de l'importance de cette

ectasie.

A côté de ces phénomènes ayant pour origine les lésions inflamma-

toires de Taortite, il en est d'autres qui sont en rapport avec des alté-

rations consécutives. Ces phénomènes surajoutés s'observent quand la

phlegmasie, se propageant aux tuniques externes de l'aorte, détermine

une inflammation secondaire du péricarde, ou bien des nerfs du plexus

cardiaque, inflammation qui retentit plus loin encore et met en jeu par

irradiation les synergies du pneumogastrique ; de sorte qu'aux accidents

de la névrite cardiaque s'ajoutent des troubles fonctionnels encore plus

lointains.

Parfois, celte inflammation du péricarde péri-aortique persiste pendant

un temps plus ou moins long, et le seul signe physique qui peut ainsi

exister pendant des mois, est constitué par un frottement péricardique

de la base. Défiez-vous alors de ces frottements persistants de la base

qui peuvent bien cacher l'existence d'une aortite, latente jusque-là.

Les altérations de l'aorte ont pour conséquence immédiate, comme
je l'ai dit tout à l'heure, une diminution de l'élasticité du vaisseau à la-

quelle il faut joindre une augmentation de la tension vasculaire. De là, les

efforts du muscle cardiaque pour rétablir l'équilibre, pour lutter contre

les obstacles, de là un travail plus actif du myocarde ; de là sa fatigue

depuis longtemps préparée par son défaut d'irrigation sanguine. Alors,

le cœur se dilate, s'hypertrophie et dégénère rapidement.

Modes de déiîut. — Trois phases caractérisent la marche de cette

maladie au point de vue de la physiologie pathologique :

Au début, l'inflammation artérielle et ses conséquences sur la circula-

tion
;
plus tard, l'extension de l'inflammation aux organes voisins; plus

tard encore, les altérations secondaires et des troubles fonctionnels du cœur.
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Celte évolution du processus anatomique et des phénomènes physio-

logiques nous permet, dès à présent, de prévoir que les symptômes de

la maladie sont ceux des oblitérations ou des rétrécissements vascu-

laires, des inflammations de voisinage, et qu'elles consistent surtout

dans des manifestations douloureuses et dyspnéiques.

En effet, si parallèlement au développement de ces lésions, on consi-

dère la marche de la maladie, on voit que le début, parfois rapide, est

plus souvent insidieux.

Un malade, âgé de quarante-cinq à cinquante-cinq ans, vient vous con-

sulter. Notez bien cet âge, car le processus aigu de l'aortite diminue

de fréquence avec l'âge et la vieillesse, ce qui est le contraire pour

l'inflammation chronique. Cet homme est dialhésique, c'est-à-dire rhu-

matisant ou goutteux, et de ces deux causes la dernière est la plus

importante ; il se plaint de palpitations que l'on regarde d'abord comme
nerveuses, parce que l'examen physique du cœur n'en donne pas encore

la raison. Un jour, sans cause apparente, il est pris d'une sensation de

dyspnée singulière qui survient la nuit de préférence ; on croit à un
accès de dyspnée asthmatique et dans certains cas la méprise a été telle

qu'on a prescrit les eaux du Mont-Dore ou de Cauterets. 11 n'en était

rien, cet accès d'oppression était d'origine aortique.

Quels sont donc les caractères de celte oppression? C'est une dyspnée

d'effort, débutant le plus souvent à l'occasion d'une marche, d'un travail

musculaire, et bien différente de l'oppression de l'asthme. A cette dyspnée

s'ajoute une sensation d'angoisse ou d'anxiété précordiale, de barre trans-

versale, de déchirure et de chaleur, ou même des douleurs franchement

rétro- sternales. On pourrait croire à un asthme si le malade n'accusait

pas de sensations douloureuses; du fait qu'elles e.xistent, on doit éloigner

celle opinion. D'ailleurs, l'accès d'asthme vrai n'est pas provoqué par les

efforts, et sa dyspnée est caractérisée par une certaine lenteur de l'inspiration

avec sibilances et prolongement Je l'expiration. Dans la dyspnée de l'aor-

tite, les phénomènes physiques font défaut : on ausculte le cœur et on

n'entend rien ;on explore l'aorte, et le résultat est encore négatif; on ana-

lyse les urines, et celles-ci sont normales ; on percute, on ausculte la

poitrine, rien toujours. Hé bien, défiez-vous de ces dyspnées si?ie ma-
teria, de cette dyspnée d'effort ; cherchez l'artério-sclérose et l'aortite,

et souvent vous les trouverez.

Les accès d'oppression vont se répéter. Survenue spontanément pen-

dant la nuit, la dyspnée paroxystique devient permanente et entre-

coupée par des accès plus ou moins violents. Vous constaterez alors de

la péricardite sèche à la base du cœur, elle retentissement du second
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bruit de l'aorte. Les claquements valvulaires sont secs et parcheminés,

ils sont à la ibis sourds et vibrants, et au bout d'un certain temps, ou

quelquefois de très bonne heure, le bruit diastolique de l'aorte prend un

timbre métallique, tympanique ou clangoreux. D'autres fois, il ne s'agit

que d'un retentissement diastolique en coup de marteau^ comme je l'ai

démontré depuis longtemps. Les signes de l'ectasie aortique sont alors

apparents. Puis, le cœur hypertrophié peut tout à coup fléchir, les urines

contiennent un peu d'albumine, et la maladie s'aggrave. C'est alors

qu'on peut entendre un souffle sous-mamelonnaire, et que les phéno-

mènes vont encore se précipiter. Il s'est produit une insuffisance mitrale,

et le malade passe de Taortite dans la mitralité. Il va faire de l'asys-

tolie, aux progrès incessants de laquelle il succombera.

Syncope, angine de poitrine ou asystolie, voilà donc quels sont les

aboutissants de ce processus pathologique : mort subite clans les deux

premiers cas, mort plus lente dans le troisième.

Le plus souvent, la marche de cette affection est rémittente ; après

chaque poussée d'aorlile, tout rentre dans l'ordre ; et l'accalmie persiste

jusqu'à la production d'une nouvelle poussée.

Si l'aortite est une par ses lésions, il faut savoir que ses allures cli-

niques et ses modes de début sont multiples. Une péricardite- sèche,

localisée au cul-de-sac péricardique, a pu par exemple en marquer le

premier signalement clinique, comme je l'ai démontré par l'analomie

pathologique.

D'autres fois, c'est sous le masque de l'anémie que la maladie apparaît.

Chez un malade que je voyais avec mon regretté collègue Rathery, on

ne constatait d'abord que des signes d'anémie, de la pâleur de la face
;

le malade avait des vertiges, des éblouissements, quelques palpitations,

puis des lipothymies et de la dyspnée d'effort. On l'avait regardé jus-

qu'alors comme simplement anémique ; mais l'auscultation du cœur

m'avait permis de bonne heure de rattacher la plupart de ces phénomènes

à une légère insuffisance aortique, restée latente jusque-là. A la percus-

sion, la matité de l'aorte était augmentée, s'étendant à 2 centimètres

au delà du bord droit du sternum. Quelques semaines plus tard, les

signes d'aortite s'accusèrent : le malade ne pouvait faire un mouvement,

un effort quelconque sans avoir de la dyspnée, il éprouvait une sensa-

tion de déchirure et de pesanteur rétro-sternales, les artères du cou

battaient avec violence; le visage prit une teinte de plus en plus pâle et

comme terreuse, des poussées congestives aiguës survinrent aux pou-

mons sous forme de foyers de râles crépitants fins, le cœur fléchit et

s'affaiblit de plus en plus, il devint insuffisant, les extrémités s'infil-
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trèrent et le malheureux malade mourut après trois mois, en pleine

asystolie.

Ici, le début de l'aortite s'est révélé par des symptômes ané-

miques et par une insuffisance aortique. Je ne prétends pas que celle-ci

soit survenue d'emblée, ce qui serait une grave erreur, car il est cer-

tain qu'elle a été préparée de longue main par un travail latent d'aor-

tite chronique sur laquelle s'est greffée plus tard une aortile subaiguë.

Je veux montrer par là que l'insuffisance aortique peut être la première

manifestation que Ton constate.

D'autres fois, ce sont les accidents angineux qui ouvrent la scène.

Soudain, au milieu de la santé en apparence la plus parfaite, éclate le

premier accès de sténocardie, et c'est seulement plus tard que les symp-

tômes d'aortite subaiguë apparaissent. Il y a quelques mois, je voyais

un malade qui avait eu pour la première fois un violent accès de sté-

nocardie ; à cette époque, il ne présentait aucun signe physique d'aortite.

Cette affection ne s'est révélée que quelques semaines plus tard par

des accidents dyspnéiques et lipothymiques, par du bondissement des

artères du cou et les symptômes d'une insuffisance aortique.

D'autres fois encore, vous constatez une hypertrophie cardiaque.

La matité de l'organe est augmentée, la pointe abaissée, les accès de

palpitations sont fréquents, et comme il n'y a aucun bruit de souffle aux

orifices, vous avez une tendance à admettre une hypertrophie simple du

cœur. Or, celle-ci est une rareté pathologique, l'hypertrophie cardiaque

étant presque toujours secondaire, et bientôt les signes de l'aortite qui

vont se succéder démontreront votre erreur.

Ainsi donc, l'aortite se démasquera dans ses premières périodes sous

des aspects différents. Mais, que vous ayez affaire à un malade atteint

d'une insuffisance aortique, d'une hypertrophie cardiaque, d'une dysp-

née paro.xystique, d'une péricardite persistante de la base, ou d'accès

angineux, vous devez chercher de bonne heure si tous ces accidents

divers ne doivent pas être mis sur le compte d'une inflammation de

l'aorte.

Le mot « inflammation » comporte souvent avec lui l'idée d'une affection

fébrile. Or, il n'en est absolument rien, et cette maladie, qu'on accusait

autrefois de produire la fièvre, accomplit son évolution dans Vapyrexie

la plus complète. C'est un point sur lequel Corrigan avait déjà appelé

l'attention dès 18.38, et cela est si vrai que l'apparition d'accidents

fébriles dans le cours d'une aortite doit toujours donner l'éveil au clini-

cien. Cherchez, et alors vous trouverez presque toujours une inflamraa-
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lion consécutive des organes voisins, une péricardite ou une pleurésie.

Cela prouve, une fois de plus, que sur le terrain de la clinique, il faut

juger d'après les faits, et non d'après les doctrines. La théorie de l'aor-

tite, considérée comme lésion causale de la fièvre, n'a eu qu'une éphé-

mère durée, elle a survécu à peine au\ doctrinaires qui l'ont soutenue.

C'est, du reste, le sort de toutes les théories qui ne sont pas appuyées

sur l'observation des faits.
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AORTITES (suite)

Aortites aiguë et subaiguë (fin).

Symptomatûlogie. — 1° Symptômes de l'endoaortite. — Rapports anatomiques
de Taorte avec le sternum et les parois carJio-aortiques. — Dilatation de l'aorte

;

procédés cliniques pour la constater. — Élévation des sous-clavières. — Absence
possible de bruits de souffle. — Insuffisance fonctionnelle des orifices aortique et

mitral. — Rétrécissement relatif de l'orifice aortique sans lésion valvulaire. —
Battements artériels du cou. — Causes de l'hypertrophie cardiaque. — Accès de
pâleur de la face. — Importance des réflexes vasculaires (ischémies et algidités

locales), étourdissements, vertiges, syncopes. — Oblitérations artérielles. —
Cachexie artérielle.

2" Symptômes de la péri-aortite. — Symptômes douloureux permanents ou pas-

sagers. — Angine de poitrine. — Dyspnée. — Pseudo-asthme cardiaque, et pseudo-
asthme aortique. — Quatre variétés de dyspnée.

3° Œdème des membres inférieurs. — Hyposystolie et asystolie. — Troubles
gastriques, cérébraux, etc.

Pronostic. — Aortite aiguë, maladie à répétition et à poussées. — Mort subite

(par angine de poitrine). Mort rapide par complication (embolie cérébrale).

Mort lente par asystolie.

Diagnostic. — Aortite aiguë primitive et secondaire à l'aortite chronique. L'aortile

aiguë est une affection dyspnéique, dotdoureuse et syncopale. — Importance de ces

trois éléments symplomatiques, la dyspnée, la douleur, quelquefois l'état syncopal
ou lipothymique, pour le diagnostic.

Diagnostic de l'aortite aiguë secondaire. — Observations. — Diagnostic avec les

anévrismes de l'aorte, les pseudo-angines de poitrine, l'endocardite, l'endocardite

rhumatismale avec aortite, la péricardite, le goitre exophtalmique, la phthisie

pulmonaire. — Diagnostic du sièye de l'aortite. — Aortite de la portion ascen-

dante de la crosse, delà portion descendante (souffle dorsal à propagation xiphoï-

dienne). Observations.

Je vous ai fait connaître les modes de début, l'évolution générale de

l'aortite ; il est maintenant utile de décrire les divers symptômes qui la

caractérisent.

Or, j'ai démontré que les principaux phénomènes révélateurs de cette

maladie sont de quatre sortes, et qu'ils se rapportent :

HENRI HUCHARD. — MALADIES DU CŒUR. 30
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i" A la dilatation de l'aorte
;

2° A l'endo-aorlite
;

3° A l'oblitération ou au rétrécissement vasculaires
;

4° A la propagation du travail inflammatoire vers les organes voisins,

péricarde et nerfs, c'est-à-dire à la péri-aorlite.

A côté de ces symptômes, il en est d'autres plus ou moins importants

dont j'aurai à parler dans le cours de cette leçon. Tout d'abord, il est

nécessaire de fournir les indications qui doivent nous guider dans la

percussion et l'auscultation de l'aorte.

1° Symptômes de la dilatation aortiqae. — Dans le but de déterminer

la valeur diagnostique de la matité de l'aorte, j'ai fait des recherches

qui m'ont conduit à des résultats utiles à exposer :

La percussion de l'aorte doit être pratiquée au niveau du deuxième

espace intercostal. Mais il se présente ici une difficulté d'appréciation,

à cause du voisinage de la veine cave supérieure et des rapports étroits

entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Cependant, on peut toujours arriver

à un résultat précis, si l'on considère qu'à l'état normal l'aorte ascen-

dante ne doit pas sensiblement dépasser le bord droit du sternum. 11 en

résulte que, si la matité dépasse ce bord et s'étend vers le deuxième espace

intercostal droit, on est en droit d'affirmer l'existence de la dilatation aor-

tique. Ce résultat fourni par la percussion est confirmé par l'évaluation

des distances approximatives qui séparent la crosse de l'aorte du bord

supérieur de la paroi sterno-costale. Le grand sinus de celte artère est à

une distance de IS millimètres de la fourchette sternale chez l'adulte de

l'un et de l'autre sexe ; mais aux âges extrêmes de la vie, ce rapport

n'est plus le même, car cette distance est moindre chez les vieillards et

chez l'enfant pour deux raisons différentes: dans un âge avancé, le

grand sinus est dilaté et conséquemment l'aorte s'est rapprochée du

sternum ; mais dans les premières années de la vie, cet éloignement des

deux organes est la conséquence de la brièveté de ce plan osseux.

La région de l'aorte la plus accessible à la percussion est sa partie

moyenne, c'est-à-dire le point oîi sa portion ascendante se continuant avec

sa portion horizontale, ce vaisseau est sur un plan plus antérieur et

plus rapproché du sternum. Au niveau de la tête de la première côte et

dans le premier espace intercostal, ces rapports sont moins immédiats à

l'état normal, parce que la crosse aorlique s'éloigne progressivement du

bord droit du sternum et a pris position dans un plan plus postérieur

que celui de la portion transverse.

Il faut encore se rappeler que la percussion de la région aortique chez
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un malade placé dans le décubitus dorsal, peut ne pas donner de résul-

tat, alors même que les rapports de ce vaisseau sont modifiés. Dans ce

cas, il faut le faire asseoir et pratiquer la percussion quand il se penche

en avant, position ayant pour but d'augmenter la contiguïté de ces

rapports. Enfin, au point de vue du manuel opératoire de cette explo-

ration, il est inutile d'employer le plessimèlre ou le plessigraphe, le

sternum étant par lui-même un véritable plessimètre.

Les distances numériques que je vais indiquer ne sont pas admises

par tous les auteurs, et quelques-uns prétendent que la zone de matité

aortique comprise entre les deuxième et troisième espaces intercostaux

droit et gauche varie de 4 à S centimètres et demi chez l'homme et

de 2 centimètres et demi à 3 centimètres et demi chez la femme
(Peter). Or, ces chiflres ne sont pas absolument exacts. Autre chose, en

effet, est de mesurer une aorte vide de sang sur le cadavre et une aorte

distendue pendant la vie. Dans l'état de vacuité, cette artère possède un
diamètre transversal différent de celui du même vaisseau rempli de

sang. Pour connaître exactement les dimensions normales de l'aorte,

on devrait l'injecter préalablement par une des branches collatérales,

telles que la carotide. Aussi, d'après mes recherches, je n'hésite pas à

adopter, pour ces dimensions, les chiffres de 4 à o centimètres chez

l'homme et de 3 à 4 centimètres chez la femme.

Dans toute dilatation de l'aorte, qu'elle soit symptomatique d'une

inflammation aiguë ou chronique de ce vaisseau, on constate un signe

très important et mal connu encore, malgré les recherches de Faure ' à

ce sujet, je veux parler de Vélévation des sous-clavières.

Pour pratiquer l'exploration de ces vaisseaux, il faut de préférence

rechercher la sous-clavière droite pour des raisons que l'anatomie fait

connaître. La sous-clavière gauche, en effet, est placée sur un plan plus

postérieur que la droite ; celle-ci déborde donc le bord supérieur de la cla-

vicule ; elle est par conséquent plus superficielle que son homologue. Mais,

en l'explorant, on doit, pour plus de facilité, abaisserle moignon de l'épaule,

et en même temps porter celui-ci un peu en arrière, manœuvre qui a

pour effet, en diminuant la profondeur du creux sus-claviculaire, de

faciliter la recherche de la sous-clavière. Pour cette recherche, il ne

faut pas oublier d'ailleurs que normalement cette artère est située en

arrière du tubercule du scalène antérieur, au niveau de la première côte,

en haut et en dehors du muscle omoplato-hyoifdien. Le tubercule du
scalène antérieur et ce dernier muscle servent donc de points de repère

' A. Faire {Archives générales de médecine, 1874).
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et permettent d'éviter toute confusion entre la carotide et la sous-cla-

vière.

Dans l'aortite aiguë, et surtout dans la forme chronique, ces rapports

sont modifiés ; de là des signes physiques d'une grande valeur, comme
le démontre la symplomatologie.

Maintenant, il va nous être plus facile de décrire les symptômes qui

permettent de reconnaître une aortite -aiguë. La dilatation de l'aorte,

compagne presque inséparable de cette maladie, se reconnaîtra par

Yaugmentation de la matité 'prcaortiqtœ, par Yélévation de la sous-

clavière droite^ souvent par les battements anormaux des artères du cou.

Ce dernier symptôme n'est pas sans importance, car il ne se rencontre

que dans trois maladies : le goitre exophtalmique, la péricardite, les

affections aortiques et quelquefois chez les chlorotiques. Donc, lorsque vous

le constaterez, vous n'aurez plus qu'à faire un diagnostic d'élimination.

Sous l'influence de l'ectasie aortique, on voit souvent survenir une

insuffisance des valvules sir/moïdes par simple élargissement du vaisseau,

insuffisance différente de celle qui est consécutive aux lésions valvu-

laircs. La première est une insuffisance légère avec bruit de souffle

ordinairement doux et parfois fugace ; la seconde aura les caractères et

la permanence des inocclusions par altération anatomique des orifices.

On observera dès lors un pouls fort, vibrant et serré ; mais plus tard,

quand le myocarde faiblira, les cavités du cœur se dilateront, et il en

résultera une insuffisance raitrale fonctionnelle qui pourra modifier le

pouls et le rendre faible, intermittent et inégal.

L'élévation des sous-clavières est un phénomène connexe de la

dilatation aortique. A l'état normal, il n'existe pas de battements arté-

riels visibles dans la région de ces vaisseaux. On devra les chercher dans

un triangle limité en dedans par le sterno-cléido-masto'idien, en bas par

la clavicule, en dehors et en haut par l'omoplato-hyoïdien. C'est là qu'on

portera le doigt sur la première côte, en arrière et en dehors du tuber-

cule du scalène antérieur. Or, s'il existe de la dilatation de l'aorte, cette

exploration ne donnera pas de résultat ; on ne trouve plus la sous-cla-

vière à celte place, le muscle omoplato-hyoïdien devient inférieur au

vaisseau qui est situé à 1 ou 2 centimètres au-dessus de la côte. La

recherche de la sous-clavière ainsi soulevée est alors plus facile. Mais

il ne faut pas confondre ses battements avec le soulèvement des jugu-

laires. Les mouvements produits par la régurgitation veineuse con-

sistent dans un soulèvement vertical et ondulatoire, ceux de l'artère

sous-clavière consistant dans un soulèvement horizontal. D'ailleurs, le

critérium du déplacement de ce dernier vaisseau étant l'inefficacité de sa
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compression sur la première côte en dehors du tubercule du scalène

antérieur, il devient possible par cette épreuve de lever tous les

doutes.

2° Syinptômes de l'endo-aortite . — Lorsque l'aortite intéresse l'ou-

verture des artères coronaires (aortite péri-comnaire), elle donne lieu à

des sijinptômes angineux dont j'ai déjà fait mention et dont je parlerai

plus loin, ces symptômes angineux ayant une grande importance par

leur fréquence et leur caractère de gravité.

Dans les aortites chroniques et dans les aortiles aiguës secondaires

aux aortiles chroniques avec dilatation de l'aorte et des sous-clavières, on

peut parfois constater dans les bras, les avant-bras et les mains, et jus-

que vers la paroi thoracique, des douleurs névrahjiques assez violentes

qui en imposent pour l'existence de douleurs angineuses, d'autant plus

qu'elles surviennent d'une façon paroxystique sous l'influence de violentes

palpitations par exemple. Or, cela s'explique par les nouveaux rapports

que les artères sous-clavières surélevées affectent avec les branches du

plexus trachial. Celles-ci battues par ces artères soulevées, surtout dans

les périodes d'excitation du cœur, traduisent cette compression par des

douleurs névralgiques plus ou moins violentes. C'est ainsi que l'on voit

des malades atteints de dilatation aortique se plaindre d'une souffrance

continue dans une ou deux épaules, et de palpitations accompagnées de

douleurs à la partie supérieure et antérieure de la poitrine, à la face

interne des bras et des avant-bras. Ce sont des douleurs néeralgiques,

et non angineuses, car elles ne surviennent pas par les efforts ou la

marche, ou si les efforts les produisent, c'est toujours à la faveur des

palpitations. J'ai 'u nombre de fois des faits semblables, et on peut lire

dans la thèse de Faure l'histoire d'un malade qui, notamment un soir,

après un repas trop copieux, fut pris d'un accès névralgique des plus

douloureax : « D'abord, ce furent des palpitations de plus en plus vio-

lentes, puis survint un véritable tumulte cardiaque, le pouls s'éleva à

116-120, des douleurs lancinantes, déchirantes parcouraient les bras et

les avant-bras ; des fourmillements intolérables tourmentaient les

mains. Les régions pectorales étaient le siège de phénomènes doulou-

reux analogues. »

J'ai dit que les bruits surajoutés et les bruits de souffle font souvent

défaut dans l'aortite aiguë comme dans l'aortite chronique. Cela se

comprend lorsque l'inflammation est limitée à la crosse, ou lorsqu'elle

n'intéresse pas l'orifice aortique. Mais alors, on observe encore un

changement de timbre dans les bruits normaux de la base. Ils sont plus
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OU moins voilés et comme sourds ou étouffés ; d'autres fois, et surtout au

début, les battements du cœur sont énergiques, les bruits éclatants, et

l'organe semble affolé par de violentes palpitations.

D'autres fois encore, on perçoit à la base un souffle systolique, ou

un souffle diastolique, ou les deux à la fois. Alors, il ne faudra pas les

confondre avec le bruit de va-et-vient symptomalique d'une péricardite

de la base. Vous savez déjà que le souffle diastolique est dû, soit à une

lésion des valvules sigmoïdes, soit à une simple dilatation de l'orifice

aortique.

Dans certains cas, on a pu constater l'existence d'un souffle systolique

et diastolique de la base, alors que l'on ne constatait à l'autopsie ni

rétrécissement ni insuffisance aortique. On ne peut expliquer ce fait

qu'en admettant un rétrécissement relatif à^ l'orifice aortique par rapport

à la dilatation fusiforme du vaisseau siégeant au-dessus. Quant au souffle

du second temps qui ne peut s'expliquer par le reflux rétrograde du sang

dans le ventricule et qui a son siège maximum, sans propagation, au

niveau de la crosse aortique, il se justifie par le retour d'une partie

de l'ondée sanguine dans la portion dilatée et moins élastique du vais-

seau sous l'influence de l'élasticité artérielle conservée dans la partie

située au-dessus de l'ectasie. D'après Léger, il s'agirait plutôt d'un souffle

produit « par la simple exagération des ondes secondaires qui existent

à l'état normal >>. Cette explication n'a pas le mérite de la clarté.

Lorsque l'aortite présente une grande intensité, elle a pour effet de

diminuer l'élasticité de l'aorte. Or, on sait que l'élasticité et la con-

traclililé artérielles sont les auxiliaires des contractions cardiaques ;.

il en résulte que celles-ci se feront avec plus de force d'abord et

de difficulté ensuite pour vaincre les obstacles périphériques. C'est

alors que l'on peut constater un signe d'une certaine valeur : la pro-

lonfjation de la systole, qui parait se faire en deux temps (bruit du

trot), d'oîi la sensation prolongée du choc précordial, l'augmentation du

petit silence, la diminution du grand silence ou de la phase diastolique

du cœur, et par conséquent de la réplétion ventriculaire.

A la pointe, dans les dernières périodes de la maladie, il peut se pro-

duire aussi un souffle systolique faible et doux, symptomatique d'une

insuffisance fonctionnelle de la valvule mitrale par élargissement de

l'orifice
;
puis, si les phénomènes asystoliques s'accusent, l'orifice tri-

cuspidien se dilate, et vous entendez un autre souffle au niveau de

l'appendice xiphoïde.

A ces signes cardiaques s'en ajoutent d'autres encore. Du fait de l'in-

flammation, la paroi aortique a perdu, ai-je dit, son élasticité ; de là, pour
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le cœur, un effort plus grand de propulsion destiné à vaincre la résis-

tance de la colonne sanguine ; d'où encore une augmentation du tra-

vail mécanique de cet organe; d"où enfin, Yhypertrophie cardiaque,

lésion anatomique fréquente, même dans les premières périodes de l'aorti te.

On en trouve la preuve, à défaut d'autres signes, dans les caractères du

pouls, spéciaux à l'iiypersarcose venlriculaire. Mais, ne vous y trompez

pas cependant ; il vous arrivera souvent de constater dans le cours de

la maladie, avec une augmentation considérable de la matité cardiaque

et l'abaissement de la pointe du cœur, les signes réels d'un affaiblisse-

ment ou d'une insuffisance myocardique (assourdissement du premier

bruit, faiblesse de l'impulsion du cœur, etc.). N'allez pas alors, comme

on le fait trop souvent, conclure de l'augmentation de la matité et de la

voussure précordiale à l'existence d'une hypertrophie vraie. Augmenta-

lion de volume du cœur n'est pas synonyme d'hypertrophie; et ici, par

le fait de plaques d'aortite, rétrécissant souvent l'ouverture des coronaires

et entravant la nutrition de l'organe, les altérations régressives ont

promptement envahi les fibres du myocarde.

Alors, à ce moment on voit survenir assez rapidement un œdème

des membres inférieurs qui augmente en quelques jours dans de

grandes proportions, envahissant successivement les cuisses, le tronc

et les parois de l'abdomen. A la fin de la maladie, les urines se char-

gent de fortes quantités d'albumine, et j'ai vu, dans un cas, cet œdème
se transformer en véritable anasarque.

3'' Si/mptémes dus au rétrécissement ou à l'oblitération des vaisseaux.

— A côté de ces symptômes accusateurs des lésions anatomiques de

l'aorte et du cœur, il y en a d'autres dont on trouve la raison dans le

rétrécissement spasmodique ou organique des vaisseaux artériels.

A ce sujet, les recherches de François Franck qui expliquent bien

la physiologie pathologique dans les affections aortiques, peuvent se

résumer par cette proposition : dans l'aorte, les lésions de l'endartère

deviennent le point de départ de nombreux réflexes vasculaires qui pro-

duisent la contraction des artères périphériques. C'est pourquoi, chez

ces malades, la face prend un teint anémique plombé, cireux et terreux,

et cela explique les accès de pâleur que je vous ai fait depuis longtemps

remarquer, les plaques d'ischémie locale et de blancheur mate que

l'on observe sur différentes parties du corps, les accès d'algidités

locales, le phénomène du pouls variable devenant subitement faible ou

concentré, et en tout cas plus faible d'un côté ; les accès d'ischémie

cérébrale avec son cortège d'étourdissements, de vertiges, de lipothymies,

de syncopes, etc. Ainsi donc, la symptomatologie de la maladie n'est



472 DIX-HUITIÈME LEÇON

pas limitée au cœur ou à l'aorte, elle s'étend au système artériel tout

entier.

En voici d'ailleurs la preuve :

Dans l'aortite aiguë, il est possible de rencontrer des manifestations

morbides qui ont des analogies avec celle de l'anévrisme. On constate de

l'inégalité du pouls, appréciable à la palpation, mais quelquefois aussi

au sphygraographe seulement, et chez de tels malades, il faut pratiquer

toujours la recherche du pouls à droite et à gauche. S'il existe une ten-

dance à l'oblitération de l'orifice d'une sous-claviôre, on observe le défaut

d'isochronisme entre les battements des radiales droite et gauche,

de l'inégalité et un relard du pouls. Dans ces conditions, une erreur est

souvent commise, et l'on peut croire à l'existence d'un anévrisme de

l'aorte qui n'existe pas.

Mais là ne se bornent pas les accidents imputables au rétrécissement

ou à l'oblitération des artères. On sait maintenant que l'aortite péri-coro-

naire détermine une ischémie cardiaque qui se traduit par Yangine de

poitrine, l'un des accidents les plus fréquents et les plus redoutables des

aortites aiguës ou chroniques. Il est vraisemblable que, dans les cas

d'aortite plus étendue et plus généralisée, on trouvera des symptômes

correspondant à l'oblitération du tronc cœliaque, des arlères rénales,

mésentériques, bronchiques et même intercostales. C'est peut-être à

l'oblitération de ces dernières qu'on doit attribuer une forme de dyspnée

douloureuse ou d'insuffisance respiratoire que l'on observe chez les

malades.

C'est parfois à la même cause qu'il convient de rattacher certaine

«/èî/mzmme qui peut avoir pour origine le rétrécissement |ou l'oblitération

des artères rénales. D'autres fois, elle est le résultat du développe-

ment d'une néphrite interstitielle dans les cas fréquents oîi l'aortite

aiguë a évolué dans le cours de l'artério-sclérose et de l'athérome arté-

riel. Plus rarement, elle est due à une embolie de l'artère rénale. Enfin,

;i ces causes de l'albuminurie dans l'aortite, il faut encore en ajouter une

autre : je veux parler de l'asystolie, sur le mécanisme de laquelle je

n'ai pas à m'étendre parce qu'elle se rapporte plus spécialement à l'his-

toire de ce syndrome.

C'est encore à la même cause, c'est-à-dire à l'ischémie locale, qu'on

doit attribuer le faciès si caractéristique des malades dont je vous ai

déjà parlé plus haut. Leur visage est d'une pâleur extrême qui s'accuse

encore davantage par instants, et qui peut prendre ainsi une coloration

plombée et terreuse. Leurs traits ont parfois une expression de terreur

et d'angoisse qui donne à leur physionomie un cachet spécial.

Lorsque l'aortite est généralisée, elle a une tendance naturelle à pro-
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duire dans la plupart des organes une diminution de l'irrigation sanguine

et de la nutrition qui aboutit parfois très prompteraent à un amaigrisse-

ment considérable, à l'éraaciation des masses musculaires et à une véri-

table cachexie artérielle dont j'ai établi la nature et les caractères dans

une précédente leçon.

4° Symptômes dm à la péri-aortite. — J'aborde maintenant le qua-

trième groupe de symptômes : par propagation de rinflaramation

aortique aux organes voisins.

Jusqu'ici, la symptomatologie a étudié les accidents consécutifs à

l'endo-aorlite ; maintenant elle doit envisager ceux de la péri-aortite.

Cependant, cette distinction est plus théorique que pratique. Ainsi, les

accidents angineux restent toujours sous la dépendance de l'ischémie

cardiaque par oblitération des coronaires, et la dyspnée, dont les moda-

lités sont diverses, procède de causes différentes. Ici, elle est une des

expressions de l'hypertension artérielle ; là, elle est symptomatique de

l'irritation des nerfs vagues ; elle est encore le résultat de Tinsuf-

fisance myocardique ; enfin, elle peut être une manifestation de l'urémie.

Mais on ne saurait nier que l'inflammation s'étend de l'endarlère aux

tuniques externes du vaisseau et qu'elle finit par envahir les organes

voisins, le péricarde et les nerfs du plexus cardiaque. La clinique s'unit

à l'anatomie pathologique pour le démontrer.

Il existe deux sortes de symptômes douloureux par propagation inflam-

matoire :

1° Des symptômes douloureux, le plus ordinairement passagers, dus à

l'ischémie des artères coronaires en partie oblitérées par l'extension

inflammatoire de l'endartérite au pourtour de l'orifice de ces vaisseaux;

2° Des symptômes douloureux souvent jjcrmanents produits par l'exten-

sion inflammatoire aux organes voisins, au péricarde, aux nerfs du plexus

cardiaque et même à la plèvre. Ce sont ces accidents souvent dépourvus

de toute sensation angoissante, augmentant par la pression du doigt sur

le trajet des nerfs phréniques, que certains auteurs ont confondus à tort

avec les vraies attaques d'angine de poitrine.

En dehors d'elles, il existe des manifestations dyspnéiques et doulou-

reuses que nous devons étudier en raison de leur fréquence 'et de leur

importance. Elles démontreront que les affections artérielles et surtout

les aortites sont avant tout et de bonne heure des affections essentiellement

douloureuses. En cela déjà, elles se distinguent des maladies du cœur.

Les malades accusent une sensation de poids, de pesanteur, de plé-

nitude, de tension, d'étreinte à l'épigastre et à la base de la poitrine ; ou

bien, il s'agit d'une sensation de gêne, de déchirure et de brûlure rétro-
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sternales, ou encore d'clanceraenls traversant la poitrine d'avant en

en arrière. Souvent, l'anxiété douloureuse s'accompagne d'un sentiment

de barre transversale et de constriclion tlioracique avec douleurs irra-

diées dans les organes voisins : l'épaule, le cou, le larynx, l'œsophage,

le dos, les parties latérales de la colonne vertébrale, oîi elles peuvent

être confondues avec des douleurs rhumatismales. Ainsi, j'ai vu un malade

éprouvant depuis quelque temps d'assez vives douleurs au niveau des

des articulations scapulo-humérales et des épaules. Il avait été consi-

déré et traité comme un rhumatisant,- ce qui était une erreur, car il

s'agissait d'une aortite accompagnée de douleurs irradiées.

A l'œsophage, ces irradiations consistent dans la sensation dedysphagie

ou même de gêne comparable à celle de la boule hystérique, sorte de

péricardite hydrophobique. Dans la région du foie, elles donnent lieu à

des douleurs simulant des attaques de coliques hépatiques, comme j'en ai

vu des exemples assez nombreux ; enfin, elles peuvent encore se tra-

duire du côté de l'estomac par des phénomènes de pseudo-gastralgie

(pseudo-gastralgie angineuse), que j'ai décrits pour la première fois

en 1888.

Ces sensations subjectives et ces pseudo-viscéralgies ne sont pas par-

ticulières à l'aorlite aiguë; elles se rencontrent encore dans la plupart

des alTcctions oii l'aorte est en cause ; elles possèdent donc une valeur

diagnostique générale dans la pathologie de ce vaisseau.

D'autres manifestations douloureuses accompagnent encore l'aortite.

Ce sont les douleurs provoquées sur le trajet des nerfs phréniques et des

nerfs intercostaux, douleurs dont le siège est caractéristique, dont

l'origine névritique est incontestable et sur lesquelles, par conséquent,

il est inutile de nous arrêter plus longtemps.

Les auteurs anciens, parmi lesquels Bertin et BouillauJ, ont beaucoup

insisté sur la violence des pulsations de l'aorte qu'ils regardaient même
comme le signe principal de l'aortite. D'autres cliniciens ont également

signalé des sensations pénibles cl douloureuses sur le trajet du vaisseau

malade et à chaque pulsation artérielle. C'est ainsi que Bamberger parle

d'une « douleur en coups de marteau » perçue derrière le sternum avec

irradiation dorsale. Toutes ces sensations sur lesquelles on s'est théori-

quement étendu, sont assez rares ; mais, dans les cas d'aortite aiguë

survenant au cours d'une aortite chronique avec dilatation de l'aorte,

on peut voir apparaître des palpitations s'accompagnant de douleurs très

vives sur les bras et les avant-bras ainsi que sur les régions pectorales

avec fourmillements et engourdissements des mains. On commettrait

une grave erreur en assimilant ces accidents à des accès angineux ; il
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est probable, comme je l'ai déjà dit, d'après l'opinion de Faure, qu'ils

sont dus à la compression et à l'excitation des dernières branches du

plexus brachial battu pour l'artère sous-clavière soulevée.

Enfin, on trouve souvent des symptômes de péricardite sèche, et,

dans ce cas, il faudra vous tenir en garde, parce que, dans l'espèce,

vous pourriez méconnaître aisément l'aortite qui en a été le point de

départ. Alors, on peut voir survenir un léger mouvement fébrile que

l'on doit rattacher à la complication de péricardite, et non à l'aortite;

car, je le répète, cette dernière affection n'est pas fébrile. Elle s'accom-

pagne de palpitations, d'accès de tachycardie sans fièvre, et c'est ainsi

que vous verrez chez des malades, souvent d'une façon paroxystique,

rarement d'une façon permanente, une accélération du pouls jusqu'à

120 et même 140 pulsations par minute. Mais vous en verrez d'autres

encore chez lesquels le pouls est habituellement lent, ne battant que cin-

quante à soixante fois. Ces variations extrêmes dans le nombre des

battements cardiaques tiennent-elles à une influence exercée sur le

pneumogastrique? La chose est possible, et même probable.

5° Symptômes respiratoires. — La ih/spnce, dans l'aortite, est un phéno-

mène extrêmement important à étudier, en raison de sa grande fré-

quence, qui n'a d'égale que celle des symptômes douloureux. Elle est

paroxystique ou continue, diurne ou nocturne. Mais un des grands

caractères qui la distinguent, c'est qu'elle se manifeste à l'occasion d'un

effort, d'une marche un peu rapide, d'un mouvement quelconque. C'est,

en un mot, une dyspnée d'effort. Parfois, son intensité est extrême
;

alors l'inspiration est pénible et laborieuse, le faciès est ordinaire-

ment très pâle, les traits sont tirés, exprimant l'anxiété et l'angoisse,

le visage est couvert de sueur. D'autres- fois, et surtout au début, le

malade ne se plaint que d'une anhélation qui survient après une marche

précipitée de quelques pas ; alors, il s'arrête, le corps penché en avant

et parfois la tête renversée en arrière, puis tout se calme et rentre dans

l'ordre par le repos.

Ainsi, au début de l'affection, la dyspnée est paroxystique et passa-

gère, rarement spontanée, presque toujours provoquée par> l'effort.

Quand un malade viendra vous dire : « J'ai de la gêne respiratoire, de

l'oppression quand je marche, quand je fais un mouvement quelconque

pour m'habiller, pour monter à mon lit, et dès que je garde le repos,

tout disparait », vous pouvez déjà penser à l'aortite et vous devez en

rechercher les principaux symptômes.

Mais plus tard, quelquefois même dès le début de la maladie, les
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accès, tout en restant toujours paroxystiques, sont surtout nocturnes, et

chaque nuit, invariablement, les crises d'oppression se reproduisent avec

une régularité désespérante, à ce point que le malade est obligé de

passer ses nuits assis dans un fauteuil. Le plus souvent, ces accès noc-

turnes sont remarquables par leur longue durée et leur graode intensité.

Dans l'accès nocturne d'asthme vrai, l'inspiration est relativement

facile, l'expiration est longue et sifflante, et l'auscultation permet de

constater dans la poitrine de nombreux râles sonores, mais le malade

n'éprouve pas d'angoisse caractéristique et n'a pas la sensation de mort

imminente. Dans le /).s^»f/o-asthme nocturne d'origine aorlique^ l'inspi-

ration est surtout difficile, la détresse respiratoire est au maximum,
l'anxiété est extrême, le malade éprouve une sensation de barre et de

déchirure rétro-sternales, les extrémités sont froides, le pouls est faible

quoique dur, peu dépressible et contracté, les extrémités se couvrent de

sueurs froides, et l'auscultation ne permet de constater aucun bruit

anormal. D'autres fois, au contraire, pendant toute la durée de l'accès,

on entend une pluie de râles crépitants envahissant la poitrine de la base

au sommet et traduisant l'existence d'un œdème aigu du poumon.

Dans quelques cas, comme Léger l'a fait remarquer, la respiration ne

présente d'abord aucun trouble en dehors des accès d'oppression.

« Même quand la dyspnée s'est établie d'une manière permanente, le

nombre des mouvements respiratoires est relativement peu augmenté,

variant de 28 à 36 par minute. 11 s'élève encore un peu dans le cours

des attaques angineuses, mais c'est surtout le mode respiratoire qui

présente alors des altérations. L'inspiration est énergique, laborieuse,

comme si un obstacle que les malades rapportent à la partie supérieure

du sternum empêchait l'entrée de l'air. «

11 faut ajouter que cette anxiété resph'atoirc pre^fiue constante se peint

sur les traits qui s'altèrent rapidement et présentent l'aspect de l'angoisse,

de l'inquiétude, de la fatigue.

La dyspnée est souvent d'origine toxique. Ce qui le prouve, ce sont

quelques expériences que j'ai faites. En injectant sous la peau d'un cobaye

des urines normales, j'ai provoqué la mort chez cet animal en quelques

jours ; au contraire, en injectant la même quantité d'urine appartenant à

une femme atteinte de cardiopathie artérielle (artério-sclérose du cœur et

aortite), ce cobaye a survécu. Preuve que le sang de cette malade était

intoxiqué par des produits de désassimilation dont l'imperméabilité

rénale avait entravé l'élimination. La dyspnée de l'aortite est donc non

seulement mécanique, relevant de l'hypertension artérielle, mais elle

est encore le plus souvent toxique, dépendant de l'imperméabilité de



AORTITES AIGUË ET SUBAIGUE 477

l'émonctoire rénal. Ce qui le prouve, ce sont les bons effets du régime

lacté exclusif dans ces cas.

On peut m'objecter que les affections valvulaires du cœur s'accompa-

gnent aussi d'accès dyspnéiques qu'on a rangés, sous le nom de pseudo-

asthme cardiaque. Mais, il y a de grandes différences entre ce dernier et

le pseudo-asthme aortique que je viens de décrire. Dans le pseudo-

asthme cardiaque, il s'agit d'une dyspnée d'ordre mécanique, due le

plus souvent aux congestions passives de l'appareil pulmonaire, tandis

que, dans le pseudo-asthme aortique, ce senties éléments nerveux et toxi-

ques qui jouent le principal rôle.

A la dernière période de l'aortite, la dyspnée peut devenir franche-

ment d'origine cardiaque. Je m'explique :

L'inflammation de l'aorte a produit le rétrécissement des artères coro-

naires ; il en résulte à la longue une insuffisance d'apport sanguin dans

le myocarde ; consécutivement, celui-ci s'altère, il est le siège de lésions

dégénératives qui favorisent la dilatation des cavités du cœur et des ori-

fices auriculo-ventriculaires. Alors, l'aortique devient mitral avec ses

congestions, sa dyspnée continue ou subcontinue. Celle-ci est fran-

chement cardiaque.

D'autres fois, la dyspnée est incidemment due aune complication qui

est loin d'être rare : l'apoplexie pulmonaire. Alors, le malade a une

toux fréquente accompagnée de l'aggravation de la dyspnée, d'une

expectoration visqueuse, sanguinolente, ou même d'une véritable

hémoptysie, et l'auscultation permet de reconnaître dans un point de la

poitrine l'existence de râles crépitants avec ou sans souffle, puis assez

souvent d'un léger épanchement pleural. La relation exacte entre les

embolies pulmonaires et les maladies portiques n'est pas difficile à

interpréter et je l'explique par la dilatation des cavités du cœur qui

favorise dans l'oreillette droite la formation de thromboses sanguines

et le transport de caillots dans l'artère pulmonaire.

Les épanc.hemeiits pleiirétiqucs peuvent survenir dans trois conditions

différentes : ils sont consécutifs aux infarctus superficiels du poumon ;

ils sont le résultat de la propagation de l'inflammation du .péricarde

péri-aortique à la plèvre gauche ; enfin il s'agit d'épanchements pleuré-

tiques sans aucune réaction inflammatoire, épanchements dont j'ai remar-

qué la plus grande fréquence à droite chez les artério-scléreux, sans

que j'en connaisse exactement la raison.

Comme les malades atteints d'aortite sont souvent des artério-scléreux,

on peut voir survenir chez eux les symptômes de la néphrite inters-

titielle et avec eux des accidents urémiques, parmi lesquels l'oppression



478 DIX-HUITIÈME LEÇON

et la respiration de Cheyne-Stokes tiennent la première place. La

dyspnée est donc urémique.

En résumé, dans Faorlite, on peut observer quatre variétés différentes

de dyspnée : le pseudo-aslhme aortique ou dyspnée toxique, dont

l'importance est considérable ; les dyspnées cardiaque, urétnique et

pleuro-pnlmonaire . Cette dernière résulte elle-même de causes diverses :

infarctus ou congestions du poumon, épanchements pleurétiques.

6° Symptômes divers. — En dehors des embolies dans l'artère pulmo-

naire et aussi dans les artères rénales dont j'ai déjà parlé, on peut encore

en observer dans divers organes et notamment dans le cerveau, ce

qui explique la production à'hémiplégies.

Vinsotnnie habituelle chez ces malades a pour causes multiples,

l'anémie cérébrale, la violence des douleurs, et l'intensité des phéno-

mènes dyspnéiques.

Il faut encore signaler quelques symptômes moins importants en

raison de leur peu de fréquence : une toux quinteuse et spasmodique;

des troubles gastriques caractérisés par des nausées et des vomisse-

ments ; une inégalité pupillaire, le plus souvent passagère et ana-

logue à celle qui se produit souvent dans les anévrismes aortiques
;

parfois des sueurs très abondantes dont l'explication reste à trouver
;

enfin, des troubles cérébraux caractérisés par un grand état de pros-

tration ou encore par un délire furieux. Mais, je répète que ces derniers

symptômes n'ont pas la valeur que les anciens auteurs leur ont attribuée.

Pronostic.—En traçant le tableau général de l'aortite, j'ai insisté sur sa

marche, sur ses allures, sur ses modes de terminaison. Ce n'est pas

une maladie dont l'évolution est continue, elle a lieu par poussées

aiguës successives, et les phases d'accalmie pourraient faire croire à

une trompeuse guérison. C'est une maladie à répétition, à récidives

fréquentes ; de là une grande réserve que l'on doit observer dans

l'appréciation de son pronostic.

Grave par ses propres manifestations, elle est grave aussi par les

accidents et les complications qu'elle provoque. Aussi la mort est-elle le

dénouement habituel de cette maladie. Mais elle ne survient pas toujours

dès la première atteinte ; le plus souvent môme, l'affection passe à l'état

chronique, et le dénouement fatal ne survient que beaucoup plus tard.

Elle peut même guérir sans laisser de traces, comme Bucquoy en a

cité quelques exemples et comme j'en ai aussi observé plusieurs cas.

Elle a une durée de deux à six mois.
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La mort peut survenir subitement, sous l'influence d'une syncope ou

d'un accès angineux. Mais, elle peut être encore rapide par suite d'une

complication, comme une embolie cérébrale. Elle survient plus len-

tement par asystolie, ou encore par les progrès de l'affection au milieu

d'un état promptement cachectique, ou enfin au milieu d'accidents céré-

braux et comateux.

Diagnostic. — « En voyant, — dit Léger — un individu avec cette

dyspnée si caractéristique, de plus en plus intense, accompagnée de

brûlure et de déchirure rétro-sternales, et traversée subitement par des

accès d'angine de poitrine, on pensera à l'existence d'une inflammation

aiguë des parois de l'aorte. Cette idée deviendra une certitude si, au

milieu de tous ces symptômes, le cœur ne présente comme lésion orga-

nique qu'une hypertrophie considérable, sans altération valvulaire bien

accentuée, et si l'aorte, sur le trajet de sa portion ascendante, est deve-

nue le siège d"un double bruit de souffle à timbre plus ou moins rude.

Le diagnostic, dans ces circonstances, est relativement facile. »

Je cite ce passage, parce qu'il résume assez bien la question.

Oui, sans doute, lorsque ces symptômes existent — la dyspnée, les

douleurs angineuses ou rétro-sternales, — on doit songer à l'existence

d'une aortite aiguë ou subaiguë. Mais, pour que « cette idée devienne

une certitude », il ne faut pas croire que cette certitude dépende de la

constatation d'une hypertrophie concomitante du cœur, ou encore d'un

double bruit de souffle à la région aortique.

Dans ce passage, il me semble que deux éventualités distinctes ont

été confondues :

D'une part , l'aortite aiguë primitive s'installant d'emblée chez im

individu indemne jusque-là de tout travail phlegmasique antérieur du

côté de la membrane interne de l'aorte, ou encore de toute affection

aortique; alors l'hypertrophie cardiaque n'aura pas eu le temps de se

produire, vous ne la constaterez pas, et de plus, il n'y aura encore aucun

bruit morbide à l'aorte
;

D'une autre part, l'aortite aiguë est secondaire, survenant chez un

individu déjà porteur de lésions aortiques anciennes (aortite chronique,

rétrécissement ou insuffisance aortique, anévrisme de l'aorte, etc.).

Dans le premier cas, les accès dyspnéiques et angineux permettent le

plus souvent de fixer déjà le diagnostic. La dyspnée présente des carac-

tères très importants sur lesquels j'ai déjà beaucoup insisté et qu'il

n'est pas inutile de résumer.

Au début, la dyspnée aortique ne s'accompagne pas de signes physiques
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à l'auscultation du poumon et des bronches, et cette absence de signes

met hors de cause les lésions anatomiques de ces organes. A cette

période, le diagnostic de celte dyspnée à'eff'ort est donc facile.

A la fin de la maladie, quand la phase asystolique est ouverte, on

pourrait aussi la confondre avec l'oppression et la gêne respiratoire pro-

duites par cet état morbide, avec la dyspnée cardiaque. Bornons-nous à

dire que cette dernière est le plus souvent subcontinue, rarement paro-

xystique, qu'elle s'accompagne de lésions congestives du côté des pou-

mons, et qu'elle ne présente pas ces phénomènes de barre ou d'étreinte

épigastriques ou sous-sternales fréquents dans la dyspnée aortique. Elle

diffère encore de celle des emphysémateux, qui est permanente et sans

douleur, et de la dyspnée des asthmatiques dont les allures sont autres,

à preuve : la lenteur de l'inspiration, le prolongement et le sifflement

de l'expiration, l'heure souvent nocturne des accès, leur spontanéité, et

enfin l'absence de sensations douloureuses.

Si, à la dyspnée, se joignent les signes d'une péricardite de la base,

le diagnostic approchera de- plus en plus de la certitude, et, comme je

l'ai déjà dit, il m'est arrivé souvent de reconnaître l'existence d'une

aortite aiguë par la constatation d'un frottement à la partie supérieure

de la région sternale. Ainsi donc, dyspnée d'effort, sensations doulou-

reuses rétro-sternales pouvant affecter la forme d'accès francs d'angine

de poitrine, parfois péricardite sèche de la base, tels sont les principaux

symptômes qui mettront sur la voie du diagnostic. Ajoutez à cela les

signes d'une dilatation aiguë du vaisseau, la pâleur et l'aspect terreux

de la face si caractéristiques, quelquefois la tendance aux syncopes ou

aux lipothymies. Vous voyez donc que, pour tracer rapidement la symp-

tomatologie et les allures de l'aortite aiguë, j'ai raison de dire que c'est

une affection diji^pnéique, douloitreuse et syncopale.

Pour le diagnostic de l'aortite aiguë secondaire^ je vous citerai plu-

sieurs exemples :

Voici un mitral, ou du moins il s'agit d'un artério-scléreux chez lequel

vous avez constaté un souffle systolique sous-mamelonnaire. Un jour,

il présente de la dyspnée d'effort, des accidents angineux, ou encore

une sensation de barre rétro-sternale, la face est pâle et terreuse, le

pouls fort et vibrant. Allez-vous mettre la dyspnée sur le compte d'une

asyslolie commençante, et prescrire de la digitale à votre malade ? Ce

serait une double erreur de diagnostic et de thérapeutique. Ce cardiaque

n'est pas asystolique, et j'en ai la preuve dans l'absence de congestions

viscérales ou d'œdèmes périphériques, dans les caractères du pouls qui

reste fort ou vibrant, et de la systole du cœur qui n'a pas perdu son
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énergie. Du reste, si vous auscultez la poitrine, vous n'y trouvez le plus

souvent aucun râle, aucun signe de congestion passive, aucun indice

d'une rupture de compensation. Donc, la dyspnée n'est pas d'origine

cardio-pulmonaire. Votre malade est atteint d'une cardiopathie artérielle

qui, fixée primitivement sur Torificc mitral, s'est ensuite propagée à

l'aorte. Dans ce cas, ce n'est pas la digitale qu'il faut prescrire, elle

n'aurait aucune action; c'est une médication ayant pour but de com-
battre les accidents toxiques et d'abaisser la tension artérielle, indication

réalisée par la prescription du régime lacté absolu et des dépresseurs

de l'artério-tension (iodures, saignées locales, etc.).

De même, il sera important de distinguer l'aortite aiguë survenue

dans le cours d'un anrvrisme de l'aorte. Alors, les phénomènes de

l'aortite s'ajouteront à ceux de la tumeur, aux symptômes communs de

l'inégalité du pouls et de l'élévation des artères du cou, de la dyspnée

et de la douleur ; vous constaterez les signes révélateurs de la présence

d'une tumeur, deux centres de battements et de bruits, et enfin une

matité très étendue.

En un mot, après les signes physiques dont j'ai donné l'énumération,

le diagnostic de l'aortite aiguë s'appuie surtout sur deux ordres de phé-

nomènes fonctionnels que je n'hésite pas à appeler fondamentaux : la

dyspnée et la douleur. Ces symptômes caractérisent aussi l'aortite chro-

nique ; mais cette dernière accomplit son évolution plus lentement, et

moins bruyamment. La matité aortique est plus étendue et peut

mesurer de 7 à 9 centimètres r l'élévation des sous-clavières, les batte-

ments des artères du cou sont plus accusés ; mais, comme on devait s'y

attendre, à l'intensité près, ce sont les mêmes symptômes que dans

l'aortite aiguë.

Il importe surtout de savoir distinguer les poussées a'ujicës qui sur-

viennent chez un individu atteint depuis de longues années d'aortite

chronique. L'histoire d'un malade que nous avons pu observer tout

dernièrement va nous fournir les éléments de ce diagnostic :

11 s'agit d'un homme de quarante-quatre ans, exerçant la profession

de ferblantier. Parmi ses antécédents personnels, nous rencontrons quatre

causes — l'alcooolisme, le saturnisme, la syphilis, le tabagisme — qui

se sont unies pour produire une inflammation chronique du système

artériel en général et de l'aorte en particulier. A son entrée à l'hôpital,

il présente tous les symptômes physiques d'une aortite chronique avec

dilatation du vaisseau : matité plus considérable de la région cardio-

aortique, élévation des sous-clavières, battements artériels du cou; puis,
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signes indéniables d'une hypertrophie cardiaque considérable, souffle

systolique et diaslolique deroriliceaortique, souffle d'insuffisance milrale

fonctionnelle (je dis foîictionnelle en raison des caractères du bruit

morbide, de sa production rapide, de sa naissance sous notre oreille

pour ainsi dire et de ses rapports avec la dilatation du ventricule gauche).

Chez ce malade, l'affection s'est révélée, il y a trois ans, par des palpi-

tations revêtant le caractère douloureux, par de la dyspnée d'effort, par

des sensations angineuses un peu vagues, lesquelles ont fini par dispa-

raître depuis longtemps. 11 n'y a pas d'œdôme des membres inférieurs,

et il n'y en a jamais eu; le foie est un peu augmenté de volume, mais

non douloureux ; il n'y a aucune trace de congestion passive à la base

des poumons, et la quantité des urines excrétées par jour est supérieure

à la normale (1,800 gr. à 2,250 gr.), sous l'influence probable d'un

début d'artério-sclérose rénale. Bref, le malade était déjà depuis plu-

sieurs semaines dans nos salles, se levant et marchant sans trop de

dyspnée. Un jour — il y a de cela deux semaines — je le vois assis sur

son lit, la figure pâle et terreuse, en proie à une violente oppression. Je

l'interroge, et j'apprends que la veille, il a rendu quelques crachats

sanguinolents, que depuis plusieurs jours il ne peut se lever, faire un

mouvement quelconque ou exécuter un effort sans ressentir immédiate-

ment une vive oppression à laquelle se joint une sensation de barre

rélro-sternale, ou encore de compression intra-thoracique, ou enfin de

constriction sous-sternale comme si on rapprochait violemment le ster-

num delà colonne vertébrale. Parfois même, lorsqu'il veut continuer ou

précipiter la marche, il est arrêté par une violente douleur de carac-

tère angoissant, siégeant sous le sternum avec irradiations vagues à

l'épaule et au bras gauches. La quantité des urines qui était de

\ ,600 grammes la veille s'est subitement abaissée à 300 grammes et

les jours suivants à 200 grammes. Les deux souffles de l'orifice aortique

ont pris un caractère nettement parcheminé et une intensité plus grande
;

la malité cardiaque est encore augmentée dans le sens transversal, et le

souffle fonctionnel de l'orifice mitral est plus accusé. Enfin, il existe un

léger œdème péri-malléolaire, et la percussion jointe à l'auscultation de

la poitrine permet de constater l'existence d'un épanchemcnt pleural de

moyenne abondance à gauche.

En présence de ces accidents nouveaux, quel diagnostic devions-nous

porter'? S'agissait-il d'une simple attaque d'asystolie? Oui, sans aucun

doute, le cœur avait fléchi, et j'en avais la preuve dans l'existence

de l'œdème péri-malléolaire constaté pour la première fois, dans la

(liminulion du choc précordial, dans l'augmentation du volume du

foie, etc. Mais, cette hyposystolie avait dû être provoquée par quelque
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lésion nouvelle, et en tous cas ce syndrome ne se manifeste pas par

cette dyspnée particulière, par des symptômes douloureux ou angineux,

par cet aspect spécial de la face qui était devenue pùle et terreuse. Tous

ces accidents devaient être mis sur le compte d'une poussée aiguë d'aor-

tite, et je formulai le diagnostic suivant :

Aortite aiguë dans le cours d'une aortite chronique ; rétrécissement et

insuffisance aorliques; insuffisances mitrale et Iricuspidienne fonction-

nelles par dilatation aiguë du cœur ; artério-sclérose du myocarde et du

rein. — Enfin, je vous ai annoncé que nous trouverions très probablement

un rétrécissement ou une oblitération de l'artère coronaire postérieure, les

faits m'ayant appris que cette dernière était surtout altérée dans tous les

cas oîi j'avais constaté pendant la vie les attaques dyspnéiques liées aux

accès angineux. Quand ceux-ci existent seuls, c'est surtout la coronaire

gauche qui est atteinte.

Tout s'enchaîne dans ce diagnostic un peu complexe : la dilatation

des cavités cardiaques était survenue rapidement, comme le démontrait

le résultat de la percussion précordiale, et la rapidilé de son évolution

nous prouvait une fois de plus que le myocarde devait être atteint de

sclérose. Nous avions vu presque naitre sous l'oreille un souffle à la

pointe et en dehors du mamelon, nous avions constaté son augmentation

progressive et parallèle avec cette dilatation cardiaque, ce qui nous

avait permis d'affirmer la nature purement fonctionnelle de l'inocclusion

de la valvule mitrale. Puis, quelques jours plus lard, apparaissait un
autre souffle au niveau de l'appendice xiphoïde, distinct par ses carac-

tères et son siège du souffie mitral, et aux battements artériels du cou

s'était joint un mouvement ondulatoire avec reflux dans les veines jugu-

laires, ce qui nous permettait d'admettre l'existence d'une insuffisance

tricuspidienne. Enfin, d'après l'interrogatoire, et quoique les urines

n'eussent présenté que dans les derniers jours quelques traces d'albu-

mine, nous pensions que l'arlério-sclérose avait atteint le rein, parce que
le malade avait eu de la polyurie avec poUakiurie nocturne, et parce que
j'avais constaté, plus par la palpation du cœur que par l'auscultation, la

sensation d'un mouvement de galop.

Quatre jours après, la situation devient plus grave encore' malgré la

médication (iodure, régime lacté, ventouses sèches), les urines des-

cendent à 200 grammes, elles renferment un peu d'albumine, et je

constate l'augmentation de l'œdème péri-malléolaire . L'oppression

augmente, le malade ne peut faire un mouvement dans son lit sans être

atteint de dyspnée d'effort et sans éprouver une sensation de barre et de

compression rétro-sternales ; la pâleur de la face devient terreuse, le

pouls radial est faible et fréquent (à 120), et comme les urines restent
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rares et que le régime lacté ne parvient pas à augmenter la diurèse, je

prescris 30 centigrammes de macération de digitale, tout en vous

annonçant à l'avance l'inefficacité très probable du médicament, ineffi-

cacité que je vous ai si souvent démontrée dans le cours des cardiopa-

thies artérielles survenues promptement à leur dernière période d'im-

puissance myocardique. Or, la digitale fut non seulement inefficace,

mais nuisible, et nous avons assisté dès le lendemain de son adminis-

tration à la production d'une intoxication digitalique : vomissements

fréquents, porracés et précédés de nausées extrêmement douloureuses
;

subdélirium nocturne et hallucinations de l'ouïe, dilatation pupillaire, etc.

Ainsi donc, l'insuccès de la médication digitalique devenait pour nous

un nouvel élément de diagnostic et nous démontrait l'atteinte profonde

du myocarde. Nous avons supprimé le médicament, et le surlendemain

seulement les vomissements disparurent. Mais rien ne put dès lors

entraver la marche fatale de la maladie, et la mort survint rapidement

au bout de huit jours.

L'autopsie confirma le diagnostic de la façon la plus absolue, puisque

nous avons trouvé : un rétrécissement et une insuffisance aortiques,

une dilatation considérable des cavités cardiaques avec épaississement

des parois, les lésions de la sclérose dystrophique du myocarde ; des

plaques dures d'aortile chronique, et au milieu d'elles en grand nombre

et réparties sur toute la surface du vaisseau des plaques molles et géla-

tiniformes d'aortite aiguë ; une oblitération complète de l'artère coro-

naire postérieure par un dépôt athéroraateux obturant l'embouchure de

ce vaisseau; enfin, les lésions du rein contracté à sa première période.

Cette observation est très instructive ; elle montre que l'aortite chro-

nique est souvent traversée par des poussées d'aortite aiguë et qu'il

faut savoir distinguer celle-ci de celles-là afin de pouvoir en déduire les

conséquences pronostiques.

Voici encore deux autres observations h peu près semblables à celles

que je viens de rapporter :

U s'agit d'abord d'un homme de soixante ans, dépourvu d'antécédents

diathésiques, ayant été atteint tout au plus de quelques douleurs rhu-

matoïdes, chez lequel j'ai constaté par une sévère enquête l'absence

d'habitudes alcooliques, mais qui chaque jour buvait un litre de café (cir-

constance à noter parce qu'elle peut avoir son importance éliologique).

Dès 1881, il est sujet à des palpitations de cœur avec accès d'oppression

provoqués par les efforts musculaires. 11 fait à cette époque un séjour à

l'hôpital Necker, d'où il sort quelque temps après, très amélioré. Pen-

dant quatre mois, l'amélioration persiste et on pouvait le croire guéri.
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Il n'en était rien ; bientôt les mêmes accidents se reproduisirent, et il

s'y joignit une sensation de brûlure épigastrique. Peu de temps après, le

malade quitte de nouveau l'hôpital, dans un état de guérison apparente.

Enfin, en février 1883, il entre dans mon service.

Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi m'arrêter un instant sur l'évo-

lution de ces accidents. Ces alternatives d'accalmie et d'aggravation

méritent d'attirer toute notre attention. En effet, l'aortite est avant tout

une maladie à répétition; son processus symptomatique en témoigne,

et notre malade qui entrait pour la troisième fois à l'hôpital, était sous

le coup d'une de ces poussées spéciales à cette affection.

Tout d'abord, vous avez été frappés par la pâleur de son visage et

l'aspect de sa physionomie qui traduisait une expression de douleur. La

dyspnée était continue, tout en s'exagérant parfois sous forme d'accès

paroxystiques ; il accusait un sentiment de barre, de déchirure et de

brûlure sous-sternale, et de temps en temps des crises épigastriques.

Celles-ci sont très particulières, car elles surviennent en l'absence de

toute affection stomacale et sont analogues, parleurs caractères cliniques

et leur nature, aux douleurs rétro-sternales ressenties par les malades.

Du reste, l'examen des divers organes enlevait tous les doutes.

En effet, aux signes fonctionnels précédents s'ajoutaient: un bruit de

souffle de la base, souffle fort, à la fois systolique et diastolique ;
une

augmentation de la malité normale, indice d'une dilatation de ce vais-

seau ; enfin, l'élévation des battements des sous-clavières.

Après une atténuation passagère de tous ces accidents, ceux-ci subis-

sent bientôt une nouvelle recrudescence ; il se fait encore une autre

poussée d'aortite ; la dyspnée devient alors extrême, l'asystolie s'installe

peu à peu, les extrémités s'infiltrent, les cavités cardiaques se dilatent,

les battements du cœur s'affaiblissent progressivement, et le malade suc-

combe un mois après son entrée à l'hôpital.

L'autopsie, sur laquelle je n'ai pas à m'étendre, vint confirmer le dia-

gnostic d'aortite aiguë. On trouva sans doute des lésions chroniques

représentées par des plaques athéromateuses, mais les lésions récentes

étaient prédominantes et se traduisaient par des plaques gélanitiformes

et molles très nombreuses siégeant surtout au niveau de la crosse aor-

tique.

Voici un autre malade, âgé de trente-neuf ans, alcoolique et légèrement

rhumatisant. La maladie avait débuté en décembre 1882 par des palpita-

tions et par de la dyspnée en montant les escaliers et sous l'influence de

mouvements. C'était donc une dyspnée d'effort à laquelle sejoignait par-

fois une tendance à la syncope. Le séjour à l'hôpital fut de courte durée.
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et il en sortit très amélioré. Le 30 janvier 1883, il rentre de. nouveau

dans mon service et Ton constate à la base un double souffle diasto-

lique et systolique. Sous l'influence du traitement (laitage, iodure de

potassium, trinitrine, ventouses scariflées sur la région cardio-aortique),

la plupart des accidents disparaissent, la dyspnée et les douleurs rétro-

sternales s'atténuent , et le malade encore une fois quitte l'hôpital.

Le 9 octobre 1883, il est admis pour la troisième fois dans mon ser-

vice ; on constate alors de l'œdème des membres inférieurs, le pouls

radial est bondissant, les artères du cou battent avec violence. Le malade

se plaint de vertiges, d'éblouisseraents, d'un sentiment de barre trans-

versale dans la poitrine et de déchirure rélro-sternale, et il présente

de temps en temps, sous l'inOuence des mouvements et des cil'orts, de

véritables accès angineux. Le faciès est pâle et terreux, les urines con-

tiennent pour la première fois de l'albumine, il y a de la congestion

pulmonaire et des signes de dilatation aorlique; les accidents asystoliques

s'accusent de jour en jour, et la mort survient au bout d'un mois.

A l'autopsie, on trouve : une dilatation aortique ; des plaques athéro-

mateuses anciennes et surtout des lésions inflammatoires plus récentes,

symptomaliques d'une aortite aiguë de la crosse (plaques molles et

gélatiniforraes). Le cœur hypertrophié est le siège d'une sclérose dystro-

phique très étendue, les artères coronaires sont atteintes d'endartérite,

surtout celle de droite, qui est presque oblitérée à son origine et qui

présente sur son parcours des rétrécissements nombreux. Enfin, les reins

présentent toutes les altérations de la néphrite interstitielle.

Dans ce cas, la maladie avait successivement présenté, en plus des

manifestations aortiques, des accidents cardiaques et rénaux, et comme
dans l'observation précédente, il existait des lésions analomiques, en

corrélation parfaite avec l'appareil symptomatique.

Le début et l'évolution de l'aorlile ne sont pas toujours très nets.

Tout en conservant ses caractères particuliers d'intensité , les

symptômes sont parfois peu nombreux. Parmi eux, il faut ranger

l'angine de poitrine qui peut être le seul signe par lequel se traduit

l'existence d'une aortite. Mais il est inexact de dire, avec Léger, que l'angor

pectoris joue un si grand rôle dans l'ensemble symptomatique que

l'on ne peut trouver de fait où il ne se soit pas présenté. Or, dans les

cas oîi l'aortite est limitée à la crosse, comme j'en ai cité des exemples,

dans les cas où les artères coronaires sont absolument saines avec

complète perméabilité de leurs ouvertures, le syndrome angineux est

toujours absent.
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Il est Utile maintenant d'établir le diagnostic avec les maladies qui

peuvent simuler plus ou moins Taortite aiguë.

Quand il s'agit de la variété que j'ai décrite sous le nom « d'aortite

oblitérante »,on observe quelques symptômes, tels que l'oppression habi-

tuelle, les accès douloureux, et surtout l'inégalité des deux pouls radiaux

par rétrécissement d'une des sous-clavières. Parfois même, l'un des

deux pouls radiaux peut être absent, lorsque la sous-clavière est complè-

tement oblitérée. Aussi Stokes, dans sa mention de l'aortite gout-

teuse, a-t-il eu raison de dire que parfois cette affection pouvait être

confondue avec Yanécrisme de l'aorte, d'autant plus qu'il existe des cas

où l'aortite avec simple dilatation du vaisseau s'accompagne de troubles

pupillaires (myosis, inégalité pupillaire, etc.). Mais alors, tout le diagnos-

tic repose sur les phénomènes de compression ordinaires à cette der-

nière aflection.

L'histoire de l'angine de poitrine est tellement liée à celle de l'aor-

tite, que la survenance d'un accès angineux peut et doit le plus sou-

vent nous autoriser à diagnostiquer l'existence d'une inflammation

de l'aorte. Ne vous y trompez pas cependant, et voyez d'abord s'il ne

s'agit pas d'une de ces pspudo-a.n^me?, fréquentes chez les hystériques,

les neurasthéniques, les dyspeptiques, etc., et qui ne sont nullement

symptomatiques d'une aorlite. Je vous renvoie à mes leçons sur les

angines de poitrine pour ce diagnostic si important.

11 me semble impossible de confondre Yendocardite avec l'aortite

aiguë. En effet, la première de ces affections est à peine douloureuse,

elle ne présente pas de symptômes angineux, aucun signe de dilatation

de l'aorte, les accidents dyspnéiques ont une intensité beaucoup moindre,

enfin elle survient le plus souvent dans le cours d'un rhumatisme articu-

laire aigu. Néanmoins, le diagnostic peut présenter quelques difficultés

lorsque l'aortite aiguë survient dans le cours d'une endocardite rhuma-

tismale, par suite de l'extension de l'inflammation de l'endocarde à

l'aorte, comme Léger en a donné une bonne observation. Dans ce cas,

la dyspnée qui était seulement modérée prend tout à coup une intensité

très grande, et l'on voit survenir des douleurs rétrosternale^ et même
des crises angineuses qui permettent d'établir sûrement le diagnostic.

Lorsque l'aortite s'accompagne d'une grande prostration des forces

avec état général grave et symptômes typho'ides, dans les cas très rares

et encore contestés où, se terminant par suppuration, elle donne lieu

à des frissons répétés et à une fièvre plus ou moins intense, on pourrait

croire à une endocardite ulcéreuse. Mais, dans cette dernière affection,
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l'absence de dilatation de l'aorte et de phénomènes douloureux ou angi-

neux, l'existence d'une fièvre ordinairement très accusée, et la moindre

intensité des accidents dyspnéiques, lèvent tous les doutes. Néanmoins,

il ne faut pas oublier que l'aortite peut prendre aussi le caractère ulcé-

reux et infectieux.

Pour la péricardite, affection rarement primitive, le plus souvent

secondaire, le diagnostic peut présenter d'assez grandes difficultés

d'autant plus qu'elle est parfois un des phénomènes de début de

l'aortite aiguë, et qu'à l'état isolé, elle peut donner lieu à des douleurs

rétro-sternales assez vives rappelant celles de l'angine de poitrine, comme
Andral en a signalé deux exemples intéressants. A ce sujet, il est permis

de se demander si dans ces cas de péricardites à forme angineuse, la

maladie ne s'est pas développée consécutivement à une inflammation

aiguë ou chronique de l'aorte, ou si elle n'a pas évolué chez des malades

porteurs de lésions méconnues des artères coronaires. En supposant

même que les observations auxquelles je lais allusion soient à l'abri de

toute contestation, le diagnostic est toujours possible, en raison des

symptômes de dilatation de l'aorte qui n'existent pas dans le cours des

péricardites.

Un diagnostic que je ne trouve pas signalé est relatif à la confu-

sion que l'on peut établir avec un goitre exophtalmique à son début, et

cependant je possède trois observations où l'erreur a été commise par

les meilleurs cliniciens. Dans sa première période qui peut avoir une

durée de plusieurs mois, la maladie de Parry-Graves peut se traduire,

en l'absence de toute exophtalmie et d'hypertrophie thyroïdienne, par

des accès de palpitations et de tachycardie, par des douleurs pseudo-

angineuses, des battements artériels du' cou, avec élévation des sous-

clavières symptomatique d'une légère ectasie aor tique, et encore par dess

accès de dyspnée. Rien n'y manque, comme vous le voyez, pas même
l'absence de fièvre, signe commun à ces deux affections.

Dans un cas que j'ai observé en ville avec Potain et l'un de mes con-

frères, le diagnostic était d'autant plus difficile que la malade portait

depuis un temps indéterminé un petit goitre simple. Je crus d'abord au

développement d'un goitre exophtalmique fruste, et je n'arrivai au diagnos-

tic— qui se confirma par la suite— qu'en m'appuyant sur l'intensité des

accès dyspnéiques, sur la forme des accidents douloureux, sur l'existence

d'une angine de poitrine vraie (très rare dans la maladie de Parry-Graves

où l'on n'observe le plus souvent que des accès pseudo-angineux), enfin

sur la production de souffles de rétrécissement avec insuffisance aortique
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el sur les symptômes graves d'insufQsance myocardique, avec œdème
considérable des membres inférieurs, albuminurie, etc., auxquels la

malade finit par succomber au bout de quatre mois.

Dans le second cas, le diagnostic était d'autant plus difficile que la

malade — atteinte réellement cette fois d'un goitre exophtalmique —
présentait un souffle diastolique à la base du cœur. Or, à ce sujet, je

ne saurais trop vous répéter qu'il y a des souffles diastoliques de la

base sans insuffisance aortique comme il y a des insuffisances aortiques

sans souffle diastolique. Chez cette malade, j'ai pu me convaincre que

celui-(fi présentait tous les caractères d'un bruit extra-cardiaque , tel

qu'on en rencontre souvent chez les névropathes et les anémiques.

Pour établir ce diagnostic parfois si difficile entre le goitre exophtal-

mique fruste et l'aortite aiguë ou subaiguë, je ne vois guère que l'exis-

tence dans la première alTection de ce tremblement fibrillaire, généralisé,

et tout à fait caractéristique sur lequel Guéneau de Mussy, comme vous

le savez, a appelé le premier l'attention. Et cependant, il ne faut pas

oublier que. dans l'artério-sclérose avec ou sans aortite, on peut constater

parfois, en l'absence d'alcoolisme et par le fait même de l'artérite géné-

ralisée qui diminue considérablement le débit sanguin dans tout le

système musculaire', une sorte de tremblement qui peutlaisser pendant

de longs mois le diagnostic en suspens, comme cela est arrivé dans le

troisième cas que j'ai observé sur un malade de M. Blanc (de Douai).

On voit donc, par ces exemples, que l'on peut commettre deux sortes

d'erreurs de diagnostic : prendre une aortite pour un goitre exophtal-

mique, et réciproquement.

Enfin, le diagnostic doit être établi avec \a phtisie pulmonaire.

Je vous ai dit que dans la cardio-sclérose, dans l'aortite aiguë ou chro-

nique, on voit parfois survenir des congestions pulmonaires, actives qui,

par leur localisation fréquente à la partie supérieure de la poitrine à l'un

des deux sommets, peuvent faire croire à une évolution tuberculeuse.

Lorsque ces hypérémies s'accompagnent d'hémoptysie, de toux, de

sueurs, de fièvre, d'amaigrissement consécutif à cette cachexie artérielle

dont l'évolution est parfois très rapide, on conçoit parfaitement que cet

appareil symptomatique oQ're une ressemblance assez frappante avec celui

de la phtisie pulmonaire. Dans ces cas encore, le diagnostic doit s'éta-

bUr, non seulement par l'examen bacillaire des crachats, mais aussi

par l'existence de phénomènes cardio-aortiques (dilatation de l'aorte,

'De même que l'endarlérite coronaire produit la sclérose dystropliique du cœur, l'endar-

lérite pèripliérique doit aboutir à la même lésion du syslème musculaire de la vie de

relation. C'est là un point que des recherches ultérieures devront établir.
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accidents douloureux ou angineux, œdème des membres inférieurs, etc.).

J'ai observé deux faits de ce genre, et quelques auteurs ont publié des

observations semblables '.

11 faut, bien entendu, distinguer ces cas de ceux où l'aortite et la

tuberculose pulmonaire coexistent chez le même malade, comme j'en

donnerai plus loin une observation.

Il s'agirait maintenant d'établir le siè(je de l'aortite. Lorsque celle-ci

est localisée à la crosse de l'aorte, laissant presque intact le segment

ascendant du vaisseau où se trouvent les ouvertures des artères coro-

naires, les accidents angineux font toujours défaut, et l'on constate

surtout les symptômes de rétrécissement ou d'oblitération des artères

collatérales : vertiges, étourdissements, lipothymies et syncopes quand

l'aortite oblitérante intéresse l'une des carotides ; inégalité des pouls

radiaux, disparition du pouls radial d'un côté quand elle intéresse l'ou-

verture des sous-clavières.

(Juand l'inflammation de l'aorte est surtout localisée à sa portion

descendante, — ce qui est rare, mais possible, puisqu'on en a cité des

exemples, — on constate d'abord l'absence de tout bruit anormal à la

base du cœur, et l'on entend quelquefois en arrière, à gauche de la

colonne vertébrale, depuis la quatrième dorsale jusqu'à la bifurcation de

l'aorte, un souffle systolique plus ou moins râpeux et intense pouvant

s'entendre en avant jusqu'au niveau de l'appendice xiphoïde, où il

simule les caractères d'un souffle tricuspidicn. Ainsi, ce souffle xiplioï-

dien peut être le résultat de la propagation d'un souffle aortique posté-

rieur. On le distinguera ^u souffle imputable à l'insuffisance tricuspi-

dienne par les caractères suivants : il est plus dur et plus râpeux, et de

plus il présente son maximun d'intensité à la partie postérieure du

thorax. Mais, lorsque le souffle de l'aortite thoracique coexiste avec celui

de l'insuffisance triglochine, il est encore possible de le distinguer d'après

Jaccoud : car, ce souffle « unique quant à la continuité, présente, quant

â ses qualités de force et de timbre, deux parties distinctes, une première

faible et moelleuse (insuffisance tricuspidienne), une seconde partie

forte et râpeuse (aortite thoracique) ». Cette distinction a une réelle

importance : elle démontre que dans l'aortite le souffle xiphoïdien ne

signifie pas toujours insuffisance tricuspidienne, et que l'on commettrait

une double erreur de diagnostic et de pronostic bientôt aggravée par une

erreur de thérapeutique, puisque l'on conclurait ainsi à des troubles de

compensation qui n'existent pas encore.

' LiUFLOCQ (Soc. anal., 1883). — E. Laplane. Contribulion il l'étude des formes cardio-
pulmonaires de l'aorlite [Thèse innug. de Montpellier, 1886).
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A ce^ sujet, je me souviens d'un malade que j"ai observé en ville, il

y a quelques années. 11 était a tteint d'une aortite presque généralisée.

A la base du cœur, le premier bruit était soufflant, le second bruit un peu

prolongé ; il n'y avait pas d'œdème des membres inférieurs, pas de con-

gestions viscérales, aucune trace de reflux veineux dans les jugulaires,

pas de signes de dilatation du cœur droit, et cependant on entendait très

manifestement un bruit de souffle au niveau et un peu à droite de

l'appendice xiphoïde. Plusieurs de mes confrères avaient conclu à l'exis-

tence d'une insuffisance tricuspidienne, je partageais également leur

avis, quand je remarquai les caractères de ce bruit qui s'entendait au

niveau de la colonne vertébrale, qui était dur et râpeux (ce qui n'existe

pas pour l'insuffisance tricuspidienne fonctionnelle dans laquelle le bruit

morbide est au contraire très doux et ressemble plutôt à un faible

murmure). Le malade éprouvait encore des douleurs dorsales très vives

dont j'ai remarqué depuis longtemps la fréquence dans l'inflammation de

l'aorte descendante.

Pour terminer cette question de « l'aortite aiguë et subaiguë », je

devrais maintenant vous parler de son traitement. Je l'établirai dans la

leçon suivante après la description de l'aortite chronique.
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AORTITES (iiN)

II. Aortite chronique.

Historique, a). L'aortite chronique décrite pour la première fois au point de vue

anatomo-patliolofîique par Morgagni. Mention des embolies par cet auteur.

—

Un siècle plus tard, description clinique incomplète par Hogdson. — Première
observation d'insuflisance aortique orguniquc, par Vieussens en 1703. — Première
description d'insuffisance aortique fonctionnelle (par dilatation simple de l'orifice

aortique), par Hogdson en 1813. — Observations de Bertin et Bouillaud en 1824.

— Travaux de Hope (1831), Corrigan (1832), Guyot (1834), Ginlrac (1835), Char-

celay (1836), Norman Chevers (1838), etc.

b). Aorlite siippurée. Première observation d'Andral en 1829. — Faits de Spengler.

Virchow, Schûtzenberger, Leudet, Hokilansky, Lebert. — Aortite suppurèc don-
nant lieu aux symptômes de l'infection purulente; ou plutôt, infection purulente

produisant l'aortite suppurée.

f). Aortite ulcéreuse .-faits de Stokes, Lebreton, Lecorche, Garcin, Turner.

AnatoiMIE pathologique. — Plaques aortiques, jaunâtres, consistantes et dures. —
Plaques ossiformes et lamelleuses. — Ramollissement des plaques alhéromateases.
— Pseudo-abcès athéroniateux. — Anévrismes disséquants de l'aorte et ané-

vrismes en général. — Dilatation de l'aorte, et dilatation consécutive de l'orifice

aortique sans lésion valvulaire (insuffisance aortique fonclionncUe), lésions des val-

vules semi-lunaires (insuffisance aortique onjaniquc). — Hypertrophie du cœur,
puis sclérose du myocarde. Parfois, atrophie du cœur.

Symptômes. — Dilatation de l'aorte. — Hetentissement diastolique de l'aorte, et bruit

clangoreux. — Timbre parcheminé des bruits aortiques. — Double souffle aor-

tique (rétrécissement et insuffisance aortique). Souffle systolique de la base sans

rétrécissement aortique. — lîondissement des artères. — Pouls sénile. — Carac-

tère de reptation artérielle (Stokes). — Crises dyspnéiques et angineuses.

Complications : hypertrophie du cœur, embolies et thromboses artérielles
;
gan-

grène des extrémités, etc . Emphysème pulmonaire. Dilatation des bronches, hémop-
tysies, etc.

Forme latente de l'aortite chronique.

Étiologie. — Elle est celle de l'aortite aiguë et de l'artério-sclérose généralisée. —
Aortite chronique, parfois de cause inconnue. — Aortite et tuberculose pulmo-

naire. Celle-ci, à titre do maladie infectieuse, peut produire l'aortite, et l'aortite

peut aussi produire la tuberculose pulmonaire. Observations.

Traitement. — Traitement de l'aortite aiguë et de l'aortite chronique : régime
lacté, médication iodurée. — Traitement des symptômes.
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T. Historique.— a). Sans remonter jusqu'à Galien, Arêtée de Cappadoce,

Caelius Aurelianus et Santorini, qui ont simplement soupçonné l'exis-

tence de l'aorlile, il faut arriver à Boerhaave et à Morgagni pour trou-

ver des exemples se rapportant réellement à l'inflammation chronique

de l'aorte.

Au sujet d'une femme de quarante ans qui éprouva six mois avant sa

mort des palpitations constantes auxquelles se joignait « un sentiment

d'érosion dans l'intérieur de la poitrine et au milieu du dos, et qui

mourut en parlant », Morgagni décrit les lésions trouvées sur le trajet

de l'aorte : » Toute sa face interne, depuis le cœur jusqu'à l'endroit

placé au-dessous des oriCces des artères émulgentes, comparée avec le

reste jusqu'à sa division en iliaques, s'éloignait évidemment de sa

blancheur et de son poli naturels, qui se voyaient dans cette dernière

partie, et présentait une couleur jaune, une surface inégale qui sem-

blait dépendre, à des yeux un peu plus attentifs, de ce qu'elle for-

mait en certains endroits de légères saillies, et en d'autres .de petits

sinus. »

Chez une vieille femme, presque octogénaire, observée en 1702, qui

présentait un pouls très vibrant avec une « difficulté de respirer si

grande qu'elle était forcée de s'asseoir sur son lit, » on trouva les

lésions suivantes à l'autopsie : << L'aorte, depuis le cœur jusqu'au

premier orifice des branches supérieures, était très dilatée et cou-

verte à l'intérieur dans presque toute cette étendue, de petites écailles

osseuses qui ne ressemblaient à rien tant qu'à des gouttes très rappro-

chées de cire blanche, après qu'elles se sont refroidies sur le pavé. »

L'illustre anatomo-pathologiste donne encore, dans ses lettres, plu-

sieurs observations de ce genre, il mentionne souvent un svmptôme
important de cette maladie, la dyspnée, et à propos d'un malade qui

éprouvait « une grande difficulté à respirer lorsqu'il marchait dans la

plaine, et beaucoup plus encore quand il allait sur des lieux en pente »,

il décrit la dyspnée d'effort.

On peut même lire dans la vingt-troisième lettre du même auteur un

passage très curieux oii il fait allusion à la possibilité d'embolies. Le

mol n'y est pas, mais la chose y est, comme on le voit par cette citation :

« 11 ne faut pas s'étonner si, dans le trajet où l'aorte est plus grosse et

où elle et ses branches sont moins éloignées du cœur, les fibres arté-

rielles annulaires éprouvent alors des contractions plus violentes ou

plus longues sans règles ni lois déterminées, et chassent ainsi des

vaisseaux intermédiaires entre elles et la tunique interne des parcelles

même les plus épaisses et les plus inégales, s'il s'en trouve, pour les
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pousser à un endroit où elles n'iraient pas d'elles-mêmes, et pour leur

fournir l'occasion de s'y fixer. »

Enfin, Morgagni a réagi contre l'opinion singulière des médecins du

XVI' cl du xvii° siècle, de J. Riolan, qui enseignait la rareté extrême des

dilatations et des anévrismes de l'aorte en raison de la grande épaisseur

de ses tuniques, de Elsner qui en 1670, à propos d'un anévrisme aor-

tique trouvé par Riva, croyait encore à l'impossibilité de sa production.

Miiigagni a même divisé ces anévrismes « en ceux qui sont formés par

une égale dilatation du vaisseau en tous sens et ceux qui croissent

comme un sac sur un de ses côtés ». Dans un cas d'aortite chronique il

avait même remarqué, ce qui est exact le plus souvent, que « la lésion

qui de l'aorte s'était étendue aux carotide et sous-clavière droites, ne

s'était pas également propagée aux mêmes artères du C(Mc gauche »; il

expliquait cette apparente anomalie par la raison suivante : « Les pre-

mières sont plus près du cœur que les dernières, et les forces de cet

organe étant plus considérables qu'à l'état naturel, celles-là commen-

cèrent à s'affaiblir plus promptement que celles-ci. »

Ces citations, qu'il serait facile de multiplier encore, prouvent l'erreur

de ceux qui ont voulu désigner l'aortite chronique sous le nom de

« maladie de Hogdson ». Cet auteur, qui a publié son livre, seulement

au commencement de ce siècle, n'a même pas le mérite d'avoir créé

une espèce nosologique, puisqu'il a étudié les faits auxquels nous faisons

allusion dans cinq chapitres séparés et distincts '. La description de la

dégénérescence alhéromateuse des artères par Hogdson n'a pas le mérite

de la nouveauté, puisqu'on la trouve en partie, un siècle avant lui, dans

les œuvres de Morgagni.

Enfin, si Fauteur anglais a indiqué l'insuffisance aortique consécutive à

la simple dilatation du vaisseau et de l'orifice, il est juste de rappeler que

c'est à un auteur français, à Vieussens, que l'on doit, dès 1715, la pre-

mière description de l'insuffisance aortique , celle-ci ayant été observée

chez un malade dont, à l'autopsie, « les parois du tronc de l'aorte

parurent trop épaisses, fort dures et comme cartilagineuses ; ses val-

vules semi-lunaires étaient fort tendues et découpées dans leur extré-

mité ; toutes leurs coupures qui avaient quelque rapport avec les dents

d'une scie étaient véritablement pierreuses ».

' Hogdson. A Trealise on the diseascs of Ihe arleries and veins, containinR thepathology

and Irealment of aneurism and wonnded arteries (Loiidon, 1815). Voici les cinq clia-

pilres auxquels je fais allusion : 1" de rinflammation des membranes artérielles ;
2° de

l'ulcéralion des membranes artérielles ;
3° de la niortillcalion des membranes artérielles;

V des diverses apparences morbides des menjbranes artérielles; 5» de la dilatation contre

nature des artères.
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Celte observation de Vieussens, antérieure de plus d'un siècle à celles de

Hope et de Corrigan, indique quelques-uns des symptômes de l'insuffisance

aortique : « L'abattement des yeux, la pâleur et la bouffissure du visage,

le pouls fort plein, fort vite, dur, inégal, et si fort que l'artère de l'un

et de l'autre bras frappait le bout de mes doigts autant que l'aurait fait

une corde fort tendue et violemment ébranlée. » Après avoir décrit les

lésions des valvules sigmoïdes dont « leurs extrémités ne pouvaient

jamais s'approcher d'assez près pour ne laisser aucune ouverture entre

elles », il décrit, d'une façon presque parfaite, les résultats de cette

inocclusion valvulaire : « Toutes les fois que l'aorte se contractait, elle

renvoyait dans le ventricule gauche une partie du sang qu'elle venait de

recevoir. C'était donc le dérèglement du cours du sang, causé par la

tension et les coupures pierreuses des valvules sigmoïdes du tronc de

l'aorte, qui causait la palpitation du cœur et le battement de cette artère

qui se faisait par de très fortes secousses' ».

Un siècle plus tard, en 1813, Hogdson décrit à l'exemple de Morgagni

et après lui, la dilatation non anévrismale de l'aorte et les lésions de

l'aortile chronique ; enfin, il parle de l'altération des valvules sigmoïdes,

qui « se changent assez souvent en une substance dense, fibreuse, sem-
blable en quelque sorte à celle des ligaments ou des tendons; quelque-

fois, ajoute-t-il, elles sont convertis en cartilage... Lorsqu'elles sont atta-

quées de la sorte, elles ont une apparence resserrée et contractée, et

sont évidemment impropres à leurs fonctions. Leur état de rugosité et

de contraction, lorsqu'elles sont converties en cartilage, les empêche

aussi de pouvoir clore l'entrée du vaisseau, de sorte qu'une portion du

sang qui est lancée dans l'aorte reflue dans le ventricule ».

Vieussens, comme on le voit, n'a pas dit autre chose, et comme c'est

l'auteur français qui a donné la première observation d'insuffisance

aortique, cette maladie mérite mieux le nom de maladie de Vieussens

que celui de » maladie de Corrigan ».

Quant au nom de « maladie de Hogdson » donné à l'aortite chronique

avec dilatation du vaisseau, il est absolument injuste, puisque d'autres

observateurs (Boerhaave, Morgagni, Vieussens) ont précédé, l'auteur

anglais dans cette étude. Tout cela démontre qu'avant d'attribuer le

nom d'une maladie à un savant, il est bon de connaître et de lire atten-

tivement les auteurs anciens, sous peine de s'exposer à une erreur his-

torique. Chacun de ces quatre auteurs a une part de mérite dans la des-

' On doit encore à Vielssexs la première observalion de rétrécissement milral dont il

a, dès l'année 1715, admirablement indiqué la physiologie pathologique.
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cription de l'aortite chronique : Boerhaave et Morgagni pour l'anatomie

pathologique ; Vieussens pour la première observation clinique d'insuffi-

sance aortique ; Hogdson, pour l'insuffisance aorlique par dilatation du

vaisseau. Pour être équitable, il faudrait donner à cette maladie les noms

de ces quatre auteurs, ce qui n'est pas possible. Nous devons donc con-

tinuer à lui donner la désignation plus simple et beaucoup plus juste

(( d'aortite chronique ».

Quelques années plus tard, après l'apparition du livre de Hogdson,

Berlin et Bouillaud, en 182i, consacrent un chapitre important à l'élude

anatomo-palhologique et clinique de l'aortite chronique. Ils décrivent

ses incrustations calcaires, « donnant une ressemblance à des coquilles

d'œufs », situées, le plus souvent, au-dessous de la membrane interne,

et pouvant oblitérer presque l'aorte elles artères qui en naissent; et après

avoir signalé les « masses pustuleuses » de l'aorte, l'état d'endurcis-

sement et d'épaississement général de toutes les membranes artérielles,

les ulcérations du vaisseau avec aspect sale, sanieux et noirâtre, ils

parlent de la possibilité de ruptures aortiques, dont ils donnent plusieurs

observations. Parmi les causes (violences extérieures, chutes, contusions,

abus des liqueurs spiritueuses, fièvres graves, régime trop excitant,

hypertrophie du cœur), ils font jouer un rôle important aux exercices

violents, en s'appuyant sur l'autorité de Boerhaave, qui avait fait la

remarque, qu'on n'observe pas d'ossifications aortiques chez les cerfs

se nourrissant tranquillement dans les parcs, tandis qu'on les rencontre

chez ceux qui se sont longtemps exercés à la course.

Plus lard, après les travaux de Corrigan (1832), de Guyot et de Char-

celay (1834-1836) sur l'insuffisance aortique. dont les deux derniers

auteurs ont si bien caractérisé le souffle, Ginlrac (de Bordeaux) en 183.5,

et trois ans plus tard, Norman Chevers insistent sur les rapports de

l'aortite avec l'angine de poitrine, rapports que Lancereaux en 18G1 et

Peter, dix ans après lui (en 1871), ont expliqués par l'inflammation con-

comitante des nerfs du plexus cardiaque.

6). Aortile siippurée. — En 1829, Andraladonné la relation d'un fait

011 la membrane interne de l'aorte était soulevée par une douzaine de

pelils abcès gros comme une noisette et renfermant du pus phlegmoneux.

lîokitansky émit des doutes sur la valeur de cette observation et pensa

qu'il s'agissait d'un athérome ramolli. Mais bientôt, Virchow cita lui-

même un cas semblable où l'examen microscopique montra l'existence

de globules de pus.

Plus tard, Spengler, Schutzenberger, en 18.5G, publièrent deuv

autres observations. — La première concerne un malade de trente-
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huit ans qui, après un rhumatisme et un refroidissement, présenta

les symptômes d'infection purulente. A l'autopsie, on trouva une

endocardite ulcéreuse, un abcès situé dans l'épaisseur des parois aor-

tiques et ouvert dans le cœur. — La seconde observation est relative à

un cas de rupture d'un abcès gros comme une noisette situé à l'origine

de l'aorte et développé entre les tuniques interne et moyenne.

Enfin, Leudet publia en 18C1 l'observation d'une aortitc suppurée chez

un homme de quarante-neuf ans. L'abcès, de lagrosseur d'une aveline, sié-

geaitau-dessus des valvules sigmoïdes de l'aorte dans l'épaisseur des mem-
branes interne et moyenne, et communiquait avec la cavité vasculaire.

D'autres faits terminés par des anévrisraes de l'aorte, consécutifs à la

production d'un foyer purulent dans la tunique élastique, ont encore été

signalés par Rokitansky et Leberl'.

Dans toutes ces observations, les malades ont présenté les symptômes

et accidents de l'infection purulente (frissons répétés, abcès de la rate,

méningite, pneumonie, etc.), et l'infection purulente a été attribuée à

la pénétration directe du pus dans le liquide sanguin. Mais, à ce sujet,

on peut se demander si ces abcès intra-aortiques, analogues aux abcès

intra-myocardiques de l'endocardite ulcéreuse, n'élaienl pas déjà les

effets de la pyohémie, au lieu d'en être considérés comme la cause. Cette

interprétation est d'autant plus probable que, dans quelques-unes de

ces observations, on a noté l'existence concomitante d'une endocardite

ulcéreuse, et que Lebert', dans un cas d'infection purulente, a constaté

l'existence d'un petit abcès à l'origine de l'aorte.

Les abcès aortiques sont analogues, ai-je dit, aux abcès intra-myo-

cardiques de l'endocardite ulcéreuse. En eSet, dans cette dernière

maladie, on a constaté l'existence, dans l'intérieur du myocarde, de

collections purulentes qui peuvent être dues à la propagation phlegma-

sique de l'endocarde enflammé au muscle cardiaque, ou qui- sont isolées

et plus ou moins éloignées de la surface ulcérée ; mais, dans ce dernier

cas, on trouve dans le pus des abcès intra-myocardiques ou intra-aor-

tiques et dans les sécrétions des ulcérations végétantes, les mêmes
micro-organismes.

Existerait-il cependant, pour l'aorte comme pour le myocarde', des faits

' AxDRAL {Précis d'analomie pathologique, t. II, 1829). Vircbow [Arch. f. palh. anat.,

184"). — Spengler {Arch. f. palh. anat., 1852). — Rokitansky {Mém. de VAc. des Se. de

Vienne, 1853). — Schltzenberoer {Gaz. méd. de Strasbourg, 1856j. — H. Lebert {Handt)

der prakl. med., t. II, 1859). — Leldet {Arch. de méd., 1861).

' Lebert {Virchow's Handbuch der pathologie, 1855).

^ Voir, pour la myocardite suppurée, les faits de Stevenel et Féréol (p. 195). —
Carter. .K case of rhumalic fever. Exulceralive endocardilis abcess in wall of left ven-

Iricle {Med Times and Gaz., 1880). — Richardiére. Des abcès du cœur dans l'endocardite

ulcéreuse {Soc. anat., 1888).— Cén.is. Mjocardite suppurée du septum {Loire médicale, 1892
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de suppuration primitive et non secondaire à l'endocardite ulcéreuse

ou à toute autre lésion? Le fait est possible et même probable. En tout

cas, l'aortite suppurée est une rareté pathologique.

c. Aorlite ulcéreuse. — Quant à cette aortite avec symptômes infec-

tieux analogues à ceux de l'endocardite ulcéreuse, quelques auteurs

(Stokes, Lebreton, Lecorché, Garcin, Turner) en ont cité des exemples,

et j'ai vu moi-même se développer dans le cours de l'athérone artériel

une aortite ulcéreuse avec accidents généraux et infectieux d'une grande

gravité'. Ce fait doit même être plus fréquent qu'on le croit, et je suis

porté à croire qu'un certain nombre de vieillards présentant des phé-

nomènes typhoïdes et adynamiques souvent inexpliqués succombent à

cette complication.

Anatomie pathologique. — Les détails dans lesquels je suis entré au

sujet de l'anatomie pathologique de l'athérome, de l'artério-sclérose et

de l'aortite aiguë, me dispensent de faire une nouvelle description

des lésions dues à l'aortite chronique. Du reste, ces lésions sont bien

connues depuis des siècles.

Elles consistent dans l'épaississement des tuniques de l'aorte, et dans

la dilatation de son calibre. Sa surface interne présente des plaques

jaunâtres et irrégulières, d'une consistance variant de celle d'un par-

chemin mouillé à celle d'un cartilage et même de la substance osseuse

(aorte de parchemin, de carton, ou de tôle, d'après la comparaison de

Peter). Les lésions sont toujours de différents âges, et à côté de plaqués

presque molles ou gélatineuses de nouvelle formation, on trouve d'au-

tres plaques jaunâtres d'une consistance un peu lardacée, et même très

dure. Au dernier degré de l'altération, ces plaques ossiformes sont plus

dures, cassantes, lamelleuses, elles sont souvent déprimées à leur centre,

et saillantes à la périphérie, où elles présentent des aspérités plus ou

moins rugueuses qui sont une cause d'appel pour les dépôts de fibrine,

pour des amas thrombosiques, lesquels deviennent parfois la source

d'embolies multiples.

Il est inutile, après les détails dans lesquels je suis entré au sujet de

l'anatomie microscopique de l'athérome artériel, d'agiter de nouveau la

question de nature et de composition de l'athérome aortique. Cependant,

à ce sujet, voici l'opinion de Rostan qui, au commencement de ce

siècle, a posé la question sur son véritable terrain :

' Stokes (ioc. cil.). — Lebreton {Soc. anat. de Paris, 1867). — Lecorché {Thèse d'agrégation

de Paris, 1869). — Garcin {Marseille médical, 1879). — Turner {Soc.path. de Londres, 1886).
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« Quant à l'opinion qui fait dépendre les altérations de l'aorte,

telles que les plaques jaunâtres, cartilagineuses , osseuses , crétacées,

athéromaleuses, de l'état inflammatoire, j'ose affirmer qu'elle est entiè-

rement hasardée. Ces dégénérescences extrêmement fréquentes chez les

vieillards, je dirais presque constantes, surviennent toujours d'une

manière insensible, sans travail inflammatoire. »

Le maximum d'intensité des lésions se trouve presque toujours au

niveau des courbures et des bifurcations des vaisseaux, et dans l'aorte,

surtout à son origine et à son grand sinus. Le ramollissement des plaques

athéromateuses donne lieu, en certains points, à la formation de pseudo-

abcès renfermant une sorte de bouillie d'une couleur blanc jaunâtre, ou

même noirâtre, lorsque des ulcérations ont fait pénétrer le sang dans

leur intérieur. C'est là une des causes les plus fréquentes des anévrismes

disséquants de l'aorte et des anévrismes en général. Ces abcès athéro-

mateux renferment une grande quantité de granulations et gouttelettes

graisseuses, des corps granuleux, de la cholestérine et des acides gras.

Par suite de la dilatation de l'aorte qui peut acquérir de grandes

dimensions (9 à 10 centimètres), l'orifice aortique se dilate, et il en peut

résulter une insuffisance sans lésion des valvules sigmo'ides. Par

suite de cette dilatation, l'aorte dépasse de 1 à 3 centimètres le bord

droit du sternum, et s'élève parfois jusqu'au-dessus de la fourchette ster-

nale dont elle est distante normalement de 13 à 20 millimètres. Cette dila-

tation aortique, développée aux dépens des trois tuniques du vaisseau, a

pour caractères d'être ordinairement régulière, fusiforme, et de ne ren-

fermer aucun coagulum , comme dans la plupart des anévrismes.

Hogdson a eu certainement le mérite d'insister sur ce dernier caractère

ainsi que sur l'élargissement de l'orifice aortique consécutivement à la

dilatation du vaisseau. La plupart des artères collatérales présentent la

même dilatation et les mêmes lésions, surtout au niveau de leurs ori-

gines et de leurs bifurcations où la lésion peut être assez accentuée pour

rétrécir ou même oblitérer leur calibre.

Les valvules aortiques sont parfois très altérées, inégales, immobi-

lisées pour ainsi dire par les dépôts athéromateux qui peuvent déter-

miner leur symphyse et leur accolement.

Le plus souvent, le cœur est hypertrophié, et atteint de sclérose dys-

trophique ; d'autres fois, au contraire, il reste presque intact au milieu de

cette altération si profonde des gros vaisseaux artériels ; dans quelques

cas il est atteint d'atrophie considérable, comme le fait existe dans

certains anévrismes de l'aorte même volumineux '.

' Stokes a fait le premier cette remaniue de l'atrophie du cœur dans les anévrismes de
Taorte.
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Symptômes. — Ils ne sont que la répélition, à un degré plus

accentué, de ceux de l'aortite aiguë ou subaiguë, et c'est même ce qui

explique l'erreur de ceux qui refusent à cette dernière une individualité

propre.

La dilatation de l'aorte est plus considérable, au point que la malité

transversale de la région peut atteindre 7 à 9 centimètres ; il en résulte

que l'élévation anormale de la sous-clavière est plus facile à constater.

Sous l'influence de cette dilatation, on' constate l'existence, au niveau du

deuxième espace intercostal droit, d'un retentissement diastolique à

timbre métallique, tympanique ou clangoreux (bien différent du simple

retentissement en coup de marteau qui indique seulement une hyper-

tension artérielle) ; le premier bruit a un timbre parcheminé et parfois

soufflant, et souvent on constate l'existence d'un double bruit de souffle,

systohque et diastolique. Ce double bruit se produit dans deux condi-

tions différentes. Il est dû :

i° A la lésion concomitante des valvules semi-lunaires (rétrécissement

et insuffisance aortique d'origine organique)
;

2" A la dilatation de l'orifice aortique consécutive à celle du vaisseau

(insuffisance aortique relative). Mais, dans ces cas — et sans qu'on

puisse l'attribuer à l'état anémique du sujet, ou à un rétrécissement

aortique qui n'existe pas , ou encore à la présence de rugosités arté-

rielles — le souffle systolique de l'aorte n'en existe pas moins. Il faut

alors en expliquer la production par la présence d'une vaste dilatation

aortique qui constitue pour l'orifice et par rapport à lui un rétrécisse-

ment relatif.

Les artères en général, et surtout les artères du cou, sont très sail-

lantes, dures au toucher et bondissantes. Le pouls est ordinairement

dur, vibrant, et le tracé sphygmographique présente les caractères du

pouls sénile avec sa ligne d'ascension verticale suivie d'un plateau

horizontal et d'une ligne de descente très oblique avec tendance à la

diminution du dicrotisrae. Enfin, d'après Stokes, les artères présentent

aussi un « caractère de reptation particulier » consistant au moment de

leur diastole dans des mouvements et des déplacements latéraux qui

trouvent leur explication dans l'allongement que subissent d'ordinaire les

vaisseaux athéromaleux.

Enfln, comme dans l'aortite aiguë, il y a de la dyspnée d'effort, de la

dyspnée douloureuse, des crises angineuses qui peuvent faire défaut

lorsque la lésion n'intéresse pas l'ouverture des artères coronaires.

Une complication à redouter résulte de l'embohe possible dans divers

organes (cerveau, poumons, reins, rate, membres inférieurs). Lorsque

l'embolie oblitère les vaisseaux artériels des membres inférieurs, il en
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résulte parfois une gangrène des extrémités, laquelle peut encore avoir

une origine thrombosique par suite de l'artérite. Cette complication est

heureusement assez rare.

Mais, une complication très fréquente est relative à l'existence de

l'hypertropliie cardiaque et de tous les symptômes de la cardio-sclérose

sur lesquels je n"ai plus à revenir.

Dans l'artério-sclérose et l'aortite chronique, j"ai souvent observé

l'existence concomitante de l'emphysème pulmonaire et de la dilatation

des bronches. Celle-ci même a des caractères particuliers : elle est

presque généralisée et se traduit, plus souvent que les autres ectasies

bronchiques, par des hémoptysies parfois abondantes, et il est même
permis de se demander si les lésions vasculaires constatées par Hanot et

Gibert ' dans les parois des bronches dilatées, ne sont pas surtout

spéciales aux artério-scléreux. Cette forme hémopto'ique de la dilatation

bronchique chez les artério-scléreux et les malades atteints d'aortite

chronique, est très intéressante à connaître et à distinguer de la phtisie

pulmonaire dont les exemples ne sont pas rares dans ces maladies,

ainsi que vous le verrez plus loin.

Mais, ce serait une erreur de croire que l'aortite chronique se présente

toujours avec ces caractères cliniques et ces menaces de complications.

11 vous arrivera souvent de constater chez certains malades de grosses

lésions aortiques, avec dilatation plus ou moins considérable du vaisseau,

souffle systolique et diastolique de la base, et cela en l'absence de tout

symptôme ou trouble fonctionnel : il n'y a pas ou peu de dyspnée,

pas de symptômes douloureux, le faciès même, au lieu d'être pâle comme

dans la plupart des affections aortiques, est plutôt rouge et coloré, et

souvent les bruits anormaux que l'on entend à la base du cœur sont

une surprise de l'auscultation. C'est là une forme latente de la maladie

sur laquelle les divers auteurs n'ont pas suffisamment insisté. Cette

période silencieuse peut durer pendant des années entières jusqu'au

jour où la compensation est rompue par suite de la participation

du cœur aux lésions scléro-athéroraateuses.

Étiologie. — Elle est également celle de l'aortite aiguë et de l'artério-

sclérose : goutte, alcoolisme, saturnisme, alimentation vicieuse, sénilité,

tabagisme, syphilis, exercices musculaires prolongés, etc. Celte der-

' A. Gilbert et Haxot. Contribution à l'élude anatomo-patliologique de la dilatation des

bronches. De l'état des vaisseaux dans les parois des bronches dilatées (Arch. de physio'
lofjie, 1884).
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nière cause est très discutable, ainsi que les professions exposant à

l'inspiration d'air chaud, d'oii la fréquence de l'arlério-sclérose et de

l'aortite chronique chez les chauffeurs, les cuisiniers et les boulangers.

Les auteurs allemands, et Beneke en particuher, pour qui la mode
consiste à ne pas croire à l'influence ni même à l'existence des états

dialhésiques, préfèrent placer des causes bien plus contestables, l'obé-

sité et la lithiase biliaire, parmi les causes de ces maladies. Je n'ai pas

besoin de vous dire combien cette opinion est erronée. Car, si les

obèses et les lilhiasiques sont exposés aux dégénérescences artérielles,

c'est seulement à la faveur de la diathhe arthritique

.

ha. syphilis mérite une mention spéciale, etje suis convaincu, pour ma
part, qu'un grand nombre d'aortites chroniques avec dilatation du vais-

seau se sont développées sous cette influence.

Enfin, voici un fait qui parait encore avoir échappé à l'attention des

observateurs : on rencontre souvent des malades atteints d'aortile chro-

nique avec rétrécissement et insuffisance aortique et chez lesquels il est

impossible de trouver la cause. Ces malades ne sont ni goutteux, ni

syphilitiques, ni tabagiques, ni alcooliques, etc., et l'on ne peut dater

leur affection artérielle d'aucune maladie infectieuse. Il est vrai que, le

plus souvent, les erreurs d'alimentation donnent la clef de l'étiologie
;

mais d'autres fois celle-ci reste inconnue. Il y a donc de ce côté quel-

ques recherches intéressantes à faire.

Quelques auteurs ont admis — sans doute théoriquement — que

l'aortite pouvait être assez souvent le résultat de la propagation des inflam-

mations voisines de l'endocarde, du péricarde, de la plèvre ou du poumon.

La thèse de Léger renferme deux ou trois exemples d'endocardites

rhumatismales propagées à la tunique interne de l'aorte. La chose est

possible, probable même, puisqu'on en cite quelques observations ; mais

je crois ces faits extrêmement rares. L'endocardite affecte souvent les

valvules sigmo'ides de l'aorte, cela ne fait aucun doute, mais le plus ordi-

nairement l'inflammation s'éteint au niveau de l'cndartère, et l'aorte est

presque toujours respectée. Sans nier absolument ces propagations inflam-

matoires,je les crois exceptionnelles, surtout dans le cours des péricardites,

des pleurésies et des affections pulmonaires ; il s'agit plutôt, dans ces

cas, de péri-aortite que d'endo-aorlite, et il est plus juste de dire que le

travail phlegmasique de l'aorte peut se propager de celle-ci aux tissus

voisins, au péricarde (ce qui est presque la règle), parfois à la plèvre,

et presque jamais au poumon.

On lit dans les chniques de Jaccoud un exemple d'aortite ascendante

« développée à la suite d'une tuberculisation en masse du lobe supérieur
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du poumon droit ». Est-ce l'aorlite qui s'est développée à la suite de la

luberculisalion, ou au contraire la tuberculisation à la suite de l'aorlite?

Je penche plutôt vers la seconde opinion, et, à ce sujet, il n'est pas

inutile de rapporter un peu longuement les faits que j'ai observés.

Le premier malade est un homme de cinquante-deux ans, entré le

23 mars 1883 à l'hôpital Bichat (salle Andral, n" 26). Alcoolique, atteint

de variole, il y a sept ans, sujet à des bronchites répétées depuis

plusieurs années, il avait été pris, en revenant de son travail, il y a six

semaines, de frissons multiples avec fièvre accusée, surtout vers le soir.

Dès les premiers jours, son médecin avait constaté les signes d'une bron-

chite généralisée, qu'il rattachait alors à la grippe. Mais, dès les premiers

jours aussi, la dyspnée était remarquable par sa grande intensité, peu en

rapport avec la légèreté des signes stéthoscopiques ; la fièvre était vive

(39", 8), et après une semaine, quoique les phénomènes Ihoraciques

eussent paru s'amender, le malade n'allait pas mieux ; il se plaignit pour

la première fois de douleurs vagues dans la poitrine, et il présenta un

commencement d'œdèrae péri-malléolaire. A ce moment, l'auscultation

du cœur et de l'aorte n'aurait rien fait constater d'anormal, et il n'y

avait pas d'albumine dans les urines.

C'est dans cet état que le malade entra dans nos salles.

Bientôt l'œdème envahit les jambes, les cuisses, le scrotum et les

parois abdominales, toujours sans la moindre trace d'albumine. L'auscul-

tation du poumon me permit de reconnaître l'existence de râles sonores

et sous-crépitants, disséminés dans toute la poitrine, ces derniers étant

plus marqués à la base droite, où existait en outre un léger épanche-

ment pleural. La matité cardiaque était augmentée dans les diamètres

transversal et vertical, puisque la pointe battait au-dessous et en dehors

du mamelon vers le sixième espace intercostal, et que la matité dépassait

le bord droit du sternum. A l'auscultation, on entendait un souffle systo-

lique à la pointe au-devant du sternum, et vers sa partie moyenne un

bruit rude de va-et-vient symptomatique d'une péricardite sèche; enfin,

à la base, au niveau du troisième espace intercostal droit, un souffle

diastolique léger, doux et aspiratif. Les battements violents des artères

cervicales contrastaient avec les ondulations des veines jugulaires disten-

dues et animées d'un pouls veineux. De plus, le pouls radial était dur,

tendu, cordé, il était régulier, et toutes les artères étaient le siège d'un

athérome assez prononcé. La dyspnée était intense, le faciès pâle et

cyanose ; le malade se plaignait de temps à autre d'une sensation dou-

loureuse de barre transversale reliant les deux mamelons avec propa-

gation dans la région de l'hypochondre droit, et à plusieurs reprises il
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eut des crises douloureuses et angoissantes avec irradiations bracliiales,

ressemblant ainsi à des crises angineuses.

En présence de ces accidents divers, mon embarras fut grand tout

d'abord ; cependant, j'étais sûr de ne pas me tromper en disant que ce

malade avait de la bronchite généralisée avec congestion pulmonaire et

léger épanchement pleurétique du côté droit
;
qu'il était atteint de péri-

cardite sèche avec insuffisance mitrale fonctionnelle, et inocclusion

légère de rorifice aorlique. J'ajoutais même, dès les premiers jours, qu'il

présentait quelques symptômes dus au développement d'une aortite

subaiguë, et qu'il avait certainement une insuffisance du myocarde par

lésion probable du muscle cardiaque. Ce dernier diagnostic s'imposait

d'autant plus que le malade présentaitde l'œdème des membres inférieurs,

et que l'athérome artériel dont il était atteint avait été l'occasion

d'une poussée inflammatoire du côté de l'aorte et du cœur.

Rien de plus simple en apparence; mais, tel qu'il était formulé, le

diagnostic était encore incomplet.

Les jours suivants, il devient impossible de sentir le choc précordial,

les bruits de frottement et les souffles cardiaques disparaissent en partie,

la voussure précordiale s'accuse, la matité du cœur augmente, ses bruits

prennent un caractère sourd et comme éloigné de l'oreille, le premier

étant à peine appréciable. Bref, on constatait tous les signes d'une péri-

cardite avec épanchement. Sous l'influence d'une dose de 0, 40 centi-

grammes de macération de feuilles de digitale, les urines qui atteignaient

à peine le chiffre de 300 à 400 grammes par jour montent rapidement

à 4 litres. Alors, l'épanchement péricardique disparaît en quelques jours,

et en même temps réapparaissent les souffles et le frottement péricar-

dique. Les œdèmes de l'abdomen et des membres inférieurs diminuent

considérablement; seul, l'épanchement pleural reste stationnaire et ne

rétrocède pas ; et quoique les battements du cœur eussent acquis une

énergie nouvelle sous l'influence de la médication, quoique les symp-

tômes cardio-aortiques fussent beaucoup moins accusés, et que la fièvre

eiit presque cédé, la dyspnée et la cyanose persistaient avec la même
intensité.

L'auscultation attentive du poumon allait nous donner la clef de cette

symptomatologie tumultueuse et obscure. Je constatai, le 3 avril, onze

jom-s après l'entrée du malade à l'hôpital, une légère submatité sous la

clavicule droite, correspondant avec un foyer de râles sous- crépitants

fins.

S'agissait-il d'une de ces congestions pulmonaires rapides et aiguës

dans leur évolution qui, se montrant le plus souvent à droite, au même
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titre que certains épanchements pleuraux', surviennent souvent dans le

cours des myocardites ou des scléroses du cœur, comme je l'ai démontré

depuis longtemps ; ou s'agissait-il, au contraire, d'une tuberculose

rapide, dont l'épanchement pleurétique était une des manifestations ? En
acceptant cette dernière interprétation, basée du reste sur les antécé-

dents pathologiques du malade et sur un amaigrissement progressif qu'il

nous accusait, je comprenais pourquoi les œdèmes et les hydropisies

d'origine cardiaque avaient promptement cédé à la digitale, tandis que

l'épanchement pleurétique lui avait complètement résisté, parce qu'il

était d'origine tuberculeuse.

Ce seul fait thérapeutique m'a permis de formuler un diagnostic dont

la précision a été vérifiée par l'autopsie. J'éloignai d'abord l'idée d'une

congestion pulmonaire d'origine myocardique, parce que les symptômes

du côté des bronches et des poumons avaient précédé ceux du cœur et

de l'aorte. Je fis alors le raisonnement suivant :

Voici des œdèmes et des hydropisies (œdème des membres et des

parois abdominales, ascite, péricardite avec épanchement), qui cèdent à

la digitale ; donc, elles étaient sous la dépendance du cœur, et nullement

d'origine tuberculeuse. L'épanchement pleural a été rebelle à l'action

digitalique ; donc, il devait être plutôt produit par la tuberculisation

pleuro-pulmonaire. De sorte que le diagnostic a pu être ainsi formulé :

Aortite subaiguë avec cardio-sclérose et péricardite ; œdème des

membres inférieurs, épanchements de l'abdomen et dupéricarde d'origine

cardiaque. Tuberculose pulmonaire et épanchement pleural d'origine

tuberculeuse.

Avez-vous vu un exemple plus frappant de la réalisation de cet adage

hippocratique si souvent répété et toujours vrai : Naturam morborum
ostendunt curationcs ? En tout cas, retenez les termes de ce diagnostic,

et vous verrez, d'après le résumé de l'autopsie qui le confirme absolu-

ment, qu'en clinique tout doit concourir à sa précision, et que c'est une

erreur grave ou un oubli regrettable, de ne pas tenir compte, pour

l'établir, des données de la thérapeutique.

Bientôt, chez notre malade, les accidents prennent une allure de plus

en plus grave, le myocarde s'affaibht, les soufOes cardiaques s'atténuent,

le frottement péricardique s'accuse à nouveau, l'œdème des membres

inférieurs reparait et monte jusqu'à l'abdomen, le pouls perd sa force et

sa régularité ; en même temps les symptômes pulmonaires augmentent

' .\ ce sujet, je dois faire remarquer que dans les cardiopathies artérielles (aortites,

artério-scléroses du cœur ou myocardites scléreuses), les épanchements pleuraux s'ob-

servent de préférence à droite. — Dans ces mêmes affections, on constate aussi, d'une
façon temporaire ou permanente, la petitesse du pouls gauche.
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d'intensité, répanchement pleurélique se maintient, les poumons sont

le siège de râles nombreux, sonores et sous-crépilants ; aux deux som-

mets je constate une matité des plus manifestes, de la résonnance de

la voix, de gros râles muqueux ressemblant à des craquements humides

et quelques bruits cavernuleux. Dans les derniers jours, la cyanose et

l'asphyxie font des progrès rapides, les mains sont violacées, les lèvres

cyanosées, l'oppression extrême ; le pouls, très fréquent depuis le

commencement de la maladie (tachycardie due à la sclérose myocar-

dique), devient incomptable et insens-ible ; puis le malade s'éteint le

16 avril, moitié asphyxiant, moitié asystolique.

A l'autopsie, voici ce que l'on constate :

Les deux poumons sont criblés de tubercules, plus à droite qu'à

gauche, ils sont le siège d'une congestion intense et d'une véritable

broncho-pneumonie qui laisse le tissu pulmonaire tomber au fond de

l'eau. Les deux sommets présentent des tubercules agminés, ayant subi

la transformation caséeuse, et celui du côté droit est creusé de caver-

nules. La surface pleurale est couverte de nombreuses granulations , et

l'épanchement de la plèvre droite équivaut environ à un litre.

A l'appareil circulatoire , les lésions ne sont pas moins impor-

tantes : péricarde épaissi, comme lardacé, criant sous le scalpel et ren-

fermant une petite quantité de liquide sanguinolent et rougeâtre. Sur

le feuillet viscéral, nombreuses aspérités qui lui donnent l'aspect d'une

langue de chat; elles sont formées par de fausses membranes molles,

très épaisses et rougeâtres, qui recouvrent toute la surface du cœur en

avant et en arrière
;
quelques-unes ont une teinte ecchymotique. Il est

difficile de reconnaître, au milieu d'elles, la présence des tubercules qui,

en tout cas, sont certainement beaucoup moins abondants que sur les

plèvres. — Le muscle cardiaque est mou, flasque, de coloration jaune

feuille morte, et, quoiqu'il n'ait pas été examiné au microscope, il est

bien certain qu'il est très altéré.

L'aorte ne présente pas des altérations moindres : toute la surface

interne de la crosse est mamelonnée, épaissie, pavée de plaques athéro-

mateuses dures et anciennes, et de plaques molles opalescentes, gélatini-

formes épaisses, plus récentes et beaucoup plus étendues que les précé-

dentes. L'altération s'arrête au niveau des valvules sigmoïdes de l'aorte

dont l'intégrité contraste avec les lésions des parties voisines. L'aorte est

notablement dilatée, ce qui explique l'inocclusion de son orifice et le

souffle diastolique entendu pendant la vie. Les artères coronaires pré-

sentent une ouverture normale et sont peu altérées dans leur parcours ;

cependant les orifices de presque toutes les collatérales sont très nota-
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bleraent rétrécis, quelques-uns complètement oblitérés par des plaques

d'endartérite récente.

Les lésions ne sont pas limitées à la crosse aortique, mais c'est là

qu'elles sont le plus accentuées. Dans l'aorte thoracique et abdominale,

on voit en certains points des plaques d'athérome dures et presque

osseuses, contrastant avec les plaques gélatiniformes d'origine récente

qui sont en majorité à la hauteur de la crosse aortique.

Tous les organes contenus dans le médiastin ont contracté de nom-
breuses adhérences entre eux, et l'aorte thoracique est difficilement

séparée des organes voisins.

La rate est grosse et diffluente. Le foie volumineux, pesant 2,500

grammes, est le siège d'une véritable cirrhose graisseuse dans laquelle

se voient une infinité de petits nodules très durs analogues aux très

fines granulations tuberculeuses du foie, remarquables par leur petitesse,

comme c'est la règle pour cet organe. Les reins sont volumineux et

congestionnés, ils présentent aussi quelques granulations tuberculeuses
,

celles-ci font défaut dans le péritoine et les méninges cérébrales.

Cette observation présente un grand intérêt, non seulement au point

de vue clinique, mais encore sous le rapport de la pathogénie. A ce point

de vue, on doit poser trois questions :

1° S'agit-il ici de deux maladies distinctes, l'aortite et la tuberculose,

évoluant simultanément et se rencontrant par hasard chez le même
individu ?

'2° Ces deux maladies ont-elles des relations de cause à effet?

3° S'il en est ainsi, est-ce la tuberculose qui a causé l'aortite ; ou

l'aortite, la tuberculose?

La première interprétation est au moins discutable, la science possé-

dant déjà quelques exemples oîi les deux maladies ont évolué en même
temps, et il ne faudrait pas voir toujours dans ces cas de simples et

fortuites coïncidences.

Si au contraire on admet une corrélation pathogénique entre les deux

affections, on peut soutenir que la granulie a pu agir sur le système arté-

riel et sur l'aorte, au même titre qu'une maladie infectieuse, une variole

ou une dothiénentérie, par exemple. Cette opinion est très soutenable.

Mais, dans l'espèce, il est certain que les lésions artérielles, caractérisées

par l'aortite chronique et par l'athérome, ont de longtemps précédé chez

notre malade l'évolution tuberculeuse, qui a été rapide et galopante. Du
reste, je m'appuie, pour soutenir cette dernière opinion, sur les relations

existant entre la tuberculose et une autre affection de la crosse de

l'aorte, l'anévrisme qui, depuis Stokes, a été regardé comme une cause
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relativement fréquente de la tuberculisation pulmonaire. Ce grand

clinicien a si bien exposé toutes les faces du problème, que je tiens à

citer le passage entier :

« La complication la plus fréquente de l'anévrisme aortique est la

tuberculisation ; dans ce cas, la phtisie a souvent des symptômes équi-

voques, irréguliers, et sa marche est lentement progressive. On com-

prend qu'il doive en être ainsi, en raison de l'âge auquel l'anévrisme

est le plus commun. La coexistence des deux maladies est plus fréquente

qu'on ne le pense en général, et la mort est quelquefois le résultat de la

phtisie; le malade succombe sans qu'il y ait eu rupture du sac. Lorsque

ces deux affections se combinent, je pense que c'est la lésion arté-

rielle qui s'est montrée la première. Souvent il m'a semblé que certains

anévrismcs mériteraient le nom d'anévrismes conso7np(/fs ou siru-

meiix. »

Dans un autre passage de son livre, Stokes établit « les rapports entre

la diathèse athéromateuse et la diathèse tuberculeuse » ; et à propos de

l'insuffisance aortique, après en avoir nelte"ment distingué deux formes,

l'une consécutive à la « cardite ou à l'endocardite rhumatismale, l'autre

au développement de l'athérome », il s'exprime encore en ces termes :

« Il existe souvent, dans cette dernière forme, une disposition mor-

bide générale qu'il est difficile de définir exactement. C'est un état

ressemblant assez à celui qui favorise la déposition de matières grais-

seuses alhéromateuses, et probablement aussi de productions tubercu-

leuses, un état d'hématose incomplète, survenant fréquemment à la

suite d'excès ou d'une fatigue excessive, et s'accompagnant de l'affai-

blissement du système nerveux. On est forcé d'admettre les rapports

qui relient la diathèse athéromateuse à celle qui produit les dépôts de

graisse et de matière tuberculeuse, malgré les conclusions différentes

d'Andral, Lobstein et Gluge. »

Insistant ensuite sur « l'aflaiblissement de la vitalité » dans l'insuffi-

sance aortique, il décrit le caractère des inflammations locales siégeant

dans des organes autres que le cœur (pneumonies, bronchites), et qui

sont remarquables par leur état d'asthénie, par leur marche serpigineuse,

par leur résistance aux traitements locaux, et par l'inhabileté de l'orga-

nisme à supporter une action déprimante. Puis, comme s'il avait voulu

ne rien omettre dans l'exposé de cette question, il rapporte encore

l'observation d'un malade chez lequel on put constater, après la mort,

l'existence d'une vaste dilatation aortique méconnue pendant la vie, alors

qu'on avait fait seulement le diagnostic d'une phtisie pulmonaire révélée

à l'autopsie.

Depuis Stokes, un assez grand nombre d'auteurs ont insisté sur les rap-
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ports des anévrismes aortiques avec la tuberculisation pulmonaire '. Mais

je n'ai trouvé encore nulle part un fait semblable à celui que je viens de

rapporter, et qui a montré, cbez le même sujet, la coexistence d"une

aortite subaiguë sans grande dilatation du vaisseau, et d'une pbtisie du

poumon. Dans ce cas, il n'est pas possible d'invoquer l'influence d'une

compression sur l'artère pulmonaire, assez accusée pour en produire le

rétrécissement, cause fréquente de tuberculisation, comme on le sait; il

n'est pas logique, non plus, d'admettre une inflammation consécutive

des nerfs pneumogastriques, car celle-ci peut bien produire des conges-

tions pulmonaires, mais on ne lui a pas reconnu jusqu'ici d'action phti-

siogène directe. Il faut donc penser avec Stokes que, « le même état

général détermine simultanément, et les dépôts tuberculeux dans les

poumons, et les altérations des tuniques de l'aorte ».

Voici encore une autre observation remarquable par la coexistence de

l'alhérome avec la tuberculose :

Il s'agit d'un homme de soixante-dix ans, entré à l'hôpital Tenon le

23 janvier IS81. Je n'ai trouvé chez lui aucun antécédent héréditaire ou

pathologique ayant pu avoir une influeuce sur le développement d'une

tuberculose pulmonaire. Il tousse depuis plusieurs mois, il est très

amaigri, et il a une fièvre presque continue. Je constate au sommet droit

tous les signes d'une tuberculose pulmonaire à la troisième période

(râles cavernuleux au sommet), avec râles sous-crépitants très nombreux

siégeant dans les deux tiers inférieurs du même poumon. Mais, ce qui

me frappe le plus, c'est l'existence d'un athérome artériel généralisé

considérable, tel que j'en ai rarement rencontré. Toutes les artères sont

aussi dures et aussi résistantes que des tuyaux de pipe, elles forment

partout une saillie très accentuée, favorisée encore par l'état d'émacia-

tion du malade. Il était difficile de bien distinguer, au-dessous de la

clavicule droite, la raatité qui appartenait à la fois à l'aorte et à la lésion

pulmonaire; mais j'avais constaté le contraste frappant entre l'extrême

faiblesse des bruits du cœur et le retentissement diastolique clangoreux

et métallique de l'aorte au niveau de la partie interne du deuxième

espace intercostal droit. Je concluais à l'existence d'une dilatation de

l'aorte, ayant pu, par la compression de l'artère pulmonaire, favoriser

l'éclosion des tubercules.

Mon diagnostic s'est confirmé absolument à l'autopsie, sauf pour ce

' Flu-ER. Coexistence du tubercule avec les anévrismes de l'aorte {Med. Timex, 1856).

— IIanot {Archives de médecine, 1876).— .\ubrv. Élude sur la palliogénie de la tuberculose

compliquant les anévrismes aortiques {Thèse inaugur. de Bordeaux, 1886). — 11. IliciURD

{llecue gén. de clin, et thérap., 1889). — G. Sée {Acad. de méd., 1889).
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qui concernait la compression de l'artère pulmonaire ; la dilatation de

l'aorte était évidente, mais elle n'était pas de nature à comprimer ce

dernier vaisseau. La tuberculose dont était atteint ce malade devait

s'expliquer autrement, et je suis convaincu qu'elle avait été favorisée

par l'état d'hypotrophie nutritive de tous les organes et aussi du pou-

mon, hypotrophie résultant du rétrécissement athéromateux des artères

et de l'insuffisance consécutive de l'irrigation sanguine dans les organes.

Chez les prédisposés, l'artério-sclérose et l'athérome artériel peuvent

donc préparer le terrain pour l'évolution bacillaire, et c'est ainsi que l'on

peut sans doute expliquer la fréquence relative de la « phtisie de la

cinquantaine », surtout chez les femmes prédisposées au développement

de l'artério-sclérose vers le moment de la ménopause.

Quelle est la conclusion pratique à tirer de ces idées théoriques ? C'est

que la phtisie des arlério-scléretix et des athéromateux relève, mieux

que toutes les autres, de la médication iodurée, et vous m'avez toujours

vu l'employer, surtout dans ces cas, avec quelque succès. Cette phtisie des

artério-scléreux s'accompagne souvent d'emphysème, de dilatation bron-

chique ; elle se complique encore de gangrène des extrémités bronchiques

et même de gangrène du tissu pulmonaire ; enfin elle se traduit encore

par des héraoptysies parfois abondantes. Quoiqu'elle affecte assez sou-

vent la forme fibreuse, c'est-à-dire la forme curable, elle est quelquefois

remarquable par son évolution rapide. On voit donc qu'il n'est pas abso-

lument juste d'affirmer, comme on Fa dit, « que la meilleure manière de

guérir un phtisique, ce serait de le rendre sclcreux ».

En résumé, il existe un rapport réel entre les affections de l'aorte,

l'artério-sclérose et la tuberculose.

Dans une première catégorie de faits, la dilatation du vaisseau est

absente, ou, si elle existe, elle n'est pas assez accusée pour déterminer

une compression de l'artère pulmonaire. Il est donc juste d'admettre, avec

Stokes, qu'aortite et tuberculose procèdent « d'un même état général ».

Dans une seconde classe de faits, l'artério-sclérose crée, surtout chez

les prédisposés, un état d'opportunité morbide pour le développement

de la tuberculose, en déterminant dans les organes une sorte d'insuf-

fisance nutritive, consécutive à l'insuffisance de l'irrigation sanguine.

D'un autre côté, j'attribue un rôle à l'inflammation des nerfs pneumo-

gastriques qui existe très souvent dans les aortites ; il en résulte la pro-

duction de congestions pulmonaires fréquentes qui n'ont pas de ten-

dance à se résoudre et qui subissent facilement la dégénération caséeuse,

en raison même de celte hypotrophie nutritive et du déficit sanguin.

Enfin, dans d'autres cas, la dilatation et l'anévrisme de l'aorte, par
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leur siège et par leur volume^ sont capables de déterminer la compression

de l'artère pulmonaire. Alors, la tuberculose se produit comme s'il

s'agissait d'un rétrécissement congénital ou acquis de ce vaisseau, sa

pathogénie est la même, la nature et la cause du rétrécissement de

l'artère pulmonaire sont seulement différentes.

Traitement [Aortite aiguë et chronique).— Quelles sont les indications

thérapeutiques auxquelles l'intervention médicale devra satisfaire pour

combattre l'aortite aiguë? Comme il s'agit d'une maladie inilammatoire,

on fera usage des moyens anliplilogisliques et des révulsifs, mais sans

en abuser, comme on le fait généralement : émissions sanguines locales,

application des sangsues et de ventouses scarifiées ; teinture d'iode,

pointes de feu, vésicatoires et cautères.

J'ai expliqué pourquoi la dyspnée est à la fois d'origine mécanique et

toxique, et pourquoi le régime lacté, répondant à deux indications à la

fois, produit des effets remarquables.

La médication spéciale de l'aortite aiguë ou chronique est l'iodure de

potassium, auquel je préfère l'iodure de sodium, qui, tout en possédant

les propriétés résolutives et fondantes des iodures, n'a pas l'action novice

des sels de potassium sur le cœur. On doit prescrire d'emblée une dose

quotidienne de 1 à 2 grammes, et arriver à des doses plus considé-

rables (3 à 4 grammes d'iodure de potassium par jour) dans tous les cas

où l'on soupçonne une origine syphilitique.

Il faut encore combattre les phénomènes angineux et l'ischémie vascu-

laire. C'est ici que le nitrite d'amyle rend de grands services en faisant

cesser le spasme artériel et en combaLlant les tendances syncopales
;

mais je conseille de l'employer avec une grande modération dans l'aortite

chronique compliquée d'alhérorae cérébral.

La morphine peut être utile en atténuant les douleurs et la dyspnée.

Vous connaissez l'action de ce médicament sur l'anémie bulbaire et con-

séquemnient sur ks mouvements respiratoires auxquels ce centre nerveux

préside. Voilà pourquoi je considère depuis longtemps cet alcaloïde

comme un excellent « eupnéique », etpourquoi aujourd'hui je n'hésite pas

à affirmer que la morphine est pour l'aorte ce que la digitale est pour

le cœur. Elle fait disparaître la douleur, diminue la dyspnée et atténue

les dangers de l'anémie cérébrale '.

' HûciiARD. De la médication opiacée clans l'anémie cérébrale due aux alTections du
cœur (insuflisance cl rétrécissement aortiques) [Journal de Ihérapeulique de Gubler, 1876-

1S76). — Guérison rapide des accès d'astiime par l'emploi des injections hypodermiques
de morphine, et aclion eupnéique rie la morphine (Union médicale, 1S"8). — Injections

hypodermiques de morphine dans les dyspnées (Société clinique, 1878).
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Le chloral doit être prescrit avec prudence en raison de. son action

novice sur le cœur.

Contre les symptômes nerveux et l'insomnie, je recommande les bro-

mures à la dose de 2 à 4 grammes par jour, le sulfonal par cachets de

1 gramme tous les soirs, ou encore l'urélhaneàladose de2à 4 grammes'.

A la dernière période, quand la phase d'asystolie est ouverte, la

digitale rend d'incontestables services contre les complications cardiaques,

mais non pas contre l'aortite. Il faut l'employer sous forme de macéra-

lion ou d'infusion à petites doses (10 â lo centigrammes par jour pendant

deux à quatre jours), ou encore sous forme de digitaline cristallisée (40 à

.^0 gouttes de la solution au millième pendant un jour et en une seule

fois). Je me trouve bien d'associer la poudre de digitale à la jusquiame

en pilules renfermant chacune S centigrammes de chaque substance.

Enfin, vous devez encore faire usage de purgatifs et de diurétiques,

modificateurs indirects de la circulation, et modérateurs de l'encombre-

ment vasculaire.

Dans une maladie qui a une tendance si marquée aux récidives,

l'hygiène a une grande importance : le malade doit craindre les excès

d'alimentation, les viandes épicées, boire le plus de lait possible, s'abs-

tenir de thé, café, liqueurs fortes, de tabac; enfin il doit éviter les émo-

tions, les exercices plus ou moins violents, et les efforts.

Quant au traitement de l'aortite chronique, il peut se résumer ainsi :

laitage, iodures et révulsion sur la paroi cardio-aortique. Mais, j'avoue

que nous abusons beaucoup de cette révulsion qui me paraît bien inutile

dans la plupart des cas, et qui ne produit que des effets très douteux

dans un grand nombre de maladies où le processus inflammatoire joue

un rôle très efface.

Après avoir étudié les maladies de la tension artérielle, l'artério-sclé-

rose en général, l'arlério-sclérose du cœur et les aortites, après vous

avoir exposé aussi complètement que possible, et peut-être un peu lon-

guement, le résultat de recherches que je poursuis depuis près d'un

quart de siècle sur des régions presque inexplorées et inconnues de la

pathologie, je vais aborder dans les leçons suivantes l'étude de l'angine

de poitrine. Vous y êtes déjà tout préparés par les leçons précédentes.

' IIucuAiiD {Soc. thcrap., 1886).
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ANGINE DE POITRINE

(angine de poitrine vraie, artérielle, ou coronarienne)

I. Symptomatologie.

Angine de poitrine vraie (ou angine coronarienne, urtérielle) opposée aux angines

fau>:ses (ou angines nerveuses) ; la première, due à la lésion des coronaires obturées

ou rétrécies par leur inflammation et celle de l'aorte au niveau de leur naissance
;

les secondes, n'étant que de simples précordialgies, des affections névralgiques

des nerfs cardiaques ou péiicardiaques. — II n'y a qu'une angine de poitrine (l'an-

gine de poitrine coronarienne); toutes les autres sont fausses.

I. Symptomatologie. — A. Description d'un accès angineux complet,

(i). Siège de la douleur.

6). Ses caractères : Douleur angoissante, pongitive, constrictive. Attitudes des ma-
lades. Provocation des accès par les efforts, les mouvemeuts (claudication inter-

mittente du cœur) ; crises nocturnes ;
quatre lois cliniques.

(). Début et terminaison des accès angineux. — Début central ou périphérique.

(/). Irradiations douloureuses, d'ordre seusitif, moteur et vaso-moteur. Forme vaso-

motrice de l'angine de poitrine,

e). Symptômes vasculaires. — Caractères du pouls. Elévation subile de la tension

artérielle, etc.

/). Symptômes viscéraux. — Affections aortiques concomitantes. Angine de poitrine

dans linsuflisance mitrale artérielle, mais non dans l'insuflisance milrale endocar-

dique. Deux lois cliniques. — Etat du cœur dans le cours et en dehors des accès.

Symptômes respiratoires. Confusion des auteurs entre les accidents produits par

l'accès angineux, et ceux produits par l'aortite, ou l'artério-sclérose presque tou-

jours concomitante.

B. Description des accès angineux incomplets.

11'). Angine de poitrine sans irradiations.

II'}. Angine de poitrine à siège exclusivement brachial,

f'). Angoisse précordiale sans douleur. — Palpitations angoissantes'.

d'). Forme de pseudo-gastralgie angineuse (observations).

Les développements que j'ai donnés à l'élude de l'hypertension arté-

rielle, de rarlério-sclérose généralisée, de la cardio-sclérose et des aor-

lites n'avaient pas seulement pour but d'attirer l'attention sur des atfec-

HENBI IILCHARD. — MALADIES DU CŒUR. •)•'!



514 VINGTIÈME LEÇON

tions trop souvent méconnues au lit du malade ou même inconnues de

la plupart des palhologistes. Elles étaient, en quelque sorte, une intro-

duction à l'étude de l'angine de poitrine vraie, angine coronarienne ou

artérielle, comme on peut l'appeler, pour l'opposer aux angines /awsses

ou anginoïdes qui sont des angines nerveuses.

Depuis longtemps déjà, j'ai démontré et je soutiens que l'angine de

poitrine vraie a pour cause anatomiquc une lésion de l'aorte localisée

vers les orifices des artères coronaires, ou encore une lésion des coro-

naires avec ou sans aortite ayant pour conséquence une diminution de

leur lumière, un rétrécissement de leur calibre, et pour effet l'ischémie

du muscle cardiaque.

Il y a près de dix ans, à l'époque où je publiais mon deuxième travail

sur ce sujet', j'avais surtout pour but de séparer nettement l'angine de

poitrine coronarienne de toutes les douleurs cardiaques ou extra-car-

diaques que l'on confondait alors avec elle, et pour rendre plus évidente

ma pensée, j'avais dit : Un y a pas une angine de poitrine ; il y a des

angines de poitrine. Aujourd'hui, la preuve est faite en faveur de son

origine artérielle, comme je vous le démontrerai en étudiant la patho-

génie, et il est plus conforme à la vérité de dire : Il n'y a ou'uise seule

A>GINE DE POITRINE.

Il devient donc inutile de la faire suivre du qualificatif de vraie.

Toutes les autres manifestations douloureuses que l'on observe au

niveau de la région cardiaque, doivent être rangées dans la catégorie

des précordialgies, ou des affections névralgiques des nerfs cardiaques

ou péri-cardiaques. Au double point de vue nosologique et clinique, elles

sont absolument différentes de l'angor pectoris ; ce sont bien des pseudo-

angines auxquelles il serait préférable d'attribuer les désignations sui-

vantes : névralgies du cœur ou de la paroi précordiale [cardialgies,

cardiodynics ou précordialgies).

SvMPTOMATOLor.iE. — Avant d'aborder l'étude étiologique et analomo-

pathologique, il faut connaître la symptomatologie.

Un malade, bien portant il y a quelques secondes, éprouve tout à coup,

quelquefois à la suite d'une émotion, le plus souvent sous l'influence

d'un simple effort, d'une marche rapide en montant, et contre le vent,

une douleur violente qu'il accuse dans la région du cœur, ordinairement

sous le sternum, et qu'il compare à un étau, à des griffes de fer, à une

' Des angines de poitrine {Revue de médecine, i^S.i).— Voir un travail antérieur sur < l'an-

gine de poitrine cardiaque et pulmonaire • en 1879 (Société méd. pratique, et Union
viédicale). — Voir aussi le Traité des névroses. Paris, 1883.
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constriction énorme de la poitrine. Il s'arrête sous le poids de cette vive

souffrance qu'accompagnent fréquemment une sensation d'angoisse indi-

cible, un sentiment de péril imminent et de fin prochaine. Immobilisé

par l'inquiétude et la douleur, il attend, et, en quelques minutes, l'orage

passe, la douleur angoissante a disparu ; mais l'accès terminé laisse

presque toujours dans le souvenir une inoubliable impression.

Avec les irradiations douloureuses que je décrirai plus loin, c'est là

une description restée classique. Il ne faut cependant pas croire qu'elle

se réalise toujours avec les mêmes caractères, et vous verrez plus tard la

grande variabilité des accès angineux chez des malades différents ou chez

les mêmes malades.

Dans celte description sommaire, on voit seulement l'ensemble des'

manifestations de l'accès; maintenant il faut analyser chacune d'elles

en particulier, et passer en revue tous ses éléments constitutifs.

a). Siège de la douleur. — Celle-ci est rapportée le plus souvent en
arrière du sternum, à gauche, à l'union du tiers supérieur de cet os avec

le tiers moyen; elle se montre souvent aussi à son bord droit, elle est

surtout sous-sternale, d'oij le nom de sternalgie que Baumes lui a donné.

Parfois elle commence à la partie moyenne ou inférieure du sternum
;

elle peut être rapportée aussi au creux de l'estomac, vers l'appendice

xiphoïde, comme j'en ai vu des exemples assez nombreux; beaucoup plus

rarement, elle commence vers la pointe du cœur, au niveau des qua-

trième ou cinquième côtes; enfin, au lieu d'avoir un début central, elle

peut avoir un début périphérique, commencer par le bras et les épaules,

plus rarement par le cou ou la face.

b). Caractères de la douleur. — Pour exprimer les caractères de cette

douleur, les malades emploient plusieurs expressions qui 'se ressemblent

presque toutes. Le plus souvent, ils la comparent à un étau, à une
étreinte, à un poids énorme, à une forte compression tendant à rap-

procher violemment la paroi sterno-costale de la colonne vertébrale, à.

des mains et à des griffes de fer, à une sensation de constriction pecto-

rale, de ceinture, d'un cercle de fer ou de cordes, de plastron de plomb,

de pieu traversant la poitrine, d'enfoncement, d'écrasement du sternum,

de broiement, de déchirure, de crampe, de resserrement des parois

thoraciques et de la région cardiaque (d'oîi le nom de sténocardie), d'un

fer ou d'un poignard traversant la poitrine de part en part.

Cette douleur est angoissante, pongitive, et surtout constrictive. Ce sont

là ses caractères les plus importants qui la distinguent ordinairement

des autres douleurs thoraciques.
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D'autres, moins nombreux, éprouvent une sensation de chaleur ou de

feu, et l'un des malades de Jurine se plaignait d'un bouillonnement qui,

du creux de l'estomac, semblait remonter vers la poitrine.

Celte douleur n'est pas le symptôme capital du syndrome angineux ;

il s'y ajoute presque toujours une angoisse particulière (d'où les noms
i'angor, d'angine de poitrine ou d'angina pcctoris), et cela est si vrai

que ce syndrome est assez rarement constitué par une douleur sans

angoisse et qu'il peut l'être au contraire par une angoisse violente avec

peu de douleur, ce qui prouve que la. première n'est pas toujours en

rapport avec l'intensité de la seconde.

Sénèque, qui parait avoir réellement souffert d'accès angineux vers

l'âge de soixante-deux ans, parle dans ses Lettres à Lucilius, de la sou-

daineté de leur invasion qu'il compare à l'impétuosité de la tempête,

{brevis impetus, procellx similis), et il ajoute que « pour toutes les

autres douleurs, c'est seulement être malade, que pour celle-là, c'est

rendre l'âme ' ».

Ce qui caractérise, en effet, l'accès complet d'angor, c'est une sensa-

tion de mort imminente, de lin prochaine qui ressemble à « une pause

de la vie » (Elsner). Tous les auteurs qui ont écrit sur ce sujet ont fait

cette remarque. « Quel que soit son degré d'intensité, disait Forbes, elle

est spéciale, et il s'y ajoute quelque chose de mental qui la distingue

des autres. » Pour Lartigue, << il semble qu'elle s'attaque aux sources

mêmes de la vie, et qu'elle ait quelque chose de moral ». Latham

disait encore que l'accès d'angine de poitrine se compose de la dou-

leur, et de « quelque autre chose. 11 n'y a point de doute possible sur le

phénomène douleur; mais il ne suffit pas pour expliquer la sensation

de mort imminente qui accompagne chaque paroxysme et la mort qui

finit par arriver dans un accès ». C'est bien le caractère que Bichat

assignait aux douleurs des viscères, en disant qu'elles sont « profondes

et spéciales», .\ussi, j'ai vu souvent des angines de poitrine méconnues,

parce que l'élément douleur était peu prononcé ou môme presque absent

dans certains cas. Mais ces malades éprouvaient une sensation toute par-

ticulière d'angoisse en marchant, avec ou sans irradiations brachiales.

Cela me suffit alors, et le diagnostic ne fait aucun doute.

Dans des cas assez rares cependant, la sensation d'angoisse fait

' • Omnia corporis aut incommoda, aut pericula per me transierunt ; nullum mihi vide-

lur moleslius. Quîd ni? Aliud enim quicqmd est œgrolare : at hoc est anirnam ar/ere.

[laque medici hanc meditationem mortis vacant... Mors est, tion esse id quod anlea fuit :

sed quale sit jam scio; hoc erit post me, quod anle me fait. • (Sénoque.) — Parry, puis

Stokes qui ont analysé les textes de Sénèqne, concluent plutôt à l'existence d'un asthme car-

diaque. Il nous semble plutôt qu'il s'agit de sensations angineuses.
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presque complètement défaut, et l'angor pectoris est constitué seule-

ment par une douleur rétro-sternale.

Différentes sont les altitudes prises par les malades sous l'étreinte de

cette douleur, dans le but instinctif de la soulager. La plupart s'arrêtent,

restent debout, immobiles, retenant leur respiration, et attendant avec

une impatience pleine d'anxiété la fin de cet orage, lis ne peuvent pres-

ser un peu l'allure de leur pas sans éprouver immédiatement une vive

douleur rétro-sternale. J'ai vu ainsi un malade qui, dans sa promenade

quotidienne sur les boulevards à Paris, était obligé de s'arrêter subite-

ment, d'aller s'appuyer le dos contre un arbre, et là immobile, la tête

renversée en arrière, la face pâle oîi se peignait l'effroi, attendre la fin

de la crise au grand étonneraent des passants.

La plupart restent debout, se penchent en avant ou en arrière en

redressant violemment le tronc ; beaucoup plus rarement, ils sont calmés

en pressant la partie douloureuse contre un corps dur comme le dossier

d'une chaise ou un meuble (Butter, Trousseau). Un malade observé par

Stokes devait au moment de la crise, pour obtenir quelque soulage-

ment, renverser la tête en arrière et placer la colonne vertébrale dans

l'extension comme dans l'opisthotonos ; il étendait les bras d'abord en

bas, pour les élever ensuite au-dessus de la tête, afin de fixer les attaches

de ses muscles grands pectoraux et dans l'espoir d'atténuer un peu la

sensation de conslriction Ihoracique. Un autre observé par Blackall était

soulagé en penchant son corps eu avant, en même temps qu'il élevait les

bras au-dessus de la tête ; celui de Butter étendait au contraire les bras

vers la terre. Chez presque tous, la position couchée ou horizontale aug-

mente la douleur, pour une raison que je vais bientôt expliquer,

Un caractère extrêmement important de l'angine de poitrine, qu'il ne

faut jamais perdre de vue dans la notion du diagnostic avec les pseudo-

angines, consiste dans la provocation des accès par tout acte nécessitant

un effort et surtout par le mouvement, par la marche précipitée (d'où le

nom de claudication intermiltrnte douloureuse du cœur, qui lui a été

donné si judicieusement par Potain).

Au moment de l'accès — comme je le démontrerai encore plus tard —
la tension artérielle subit une élévation plus ou moins considérable, et

c'est ce qui explique les remarquables effets obtenus par les inhalations

du nitrite d'amyle, de ce médicament qui a pour effet de déprimer rapide-

ment l'hypertension vasculaire. Celle-ci, chez les angineux, augmente le

travail du cœur obligé de lutter sans cesse contre les obstacles situés à

la périphérie du système circulatoire et dus le plus souvent à la contrac-

ture et aux lésions des petits vaisseaux. C'est en m'appuyant sur ces



618 VINGTIÈME LEÇON

données que je suis arrivé à instituer le traitement rationnel de l'angor

pccloris par tous les agents médicamenteux ayant pour but et pour

résultat d'abaisser la tension artérielle, de dilater les vaisseaux et ainsi

de diminuer le travail du cœur en le soulageant (iodures, trinitrine,

nitrites, etc.).

La notion de l'hypertension artérielle explique la provocation des accès

angineux par toutes les causes qui élèvent cette artério-lension et aug-

mentent le travail du cœur frappé de claudication intermittente. Le fait

même de cette provocation des crises slénocardiques par tout acte néces-

sitant un effort ou produisant un spasme arlério-capillaire, est si impor-

tant, qu'il m'a permis, au point de vue du diagnostic, de formuler ces

deux premières lois :

1" Toute angine de poitrine produite par un effort quelconque^ par

la marche rapide, etc., est une angine vraie;

2° Toute angine de poitrine se py'oduisant spontanément, sans l'inter-

vention d'un acte nécessitant un effort, est une angine fausse.

C'est là un élément capital de diagnostic. Car on meurt de la première

angine ; on ne meurt jamais de la seconde.

Cependant, j'ai remarqué depuis longtemps — et Heberden, l'un des

premiers historiens de la maladie l'avait dit également — que les crises

angineuses de la nuit sont spontanées avec un caractère d'intensité et

de durée que n'ont pas celles du jour. Je suis donc arrivé à formuler

cette troisième loi :

3" Lorsqu'un malade ayant des crises provoquées par l'effort, en a de

spontanées pendant la nuit, la première loi n'est pas en défaut : il s'agit

toujours d'un angineux vrai.

En un mot, l'existence de crises spontanées pendant la nuit chez un

malade qui peut les provoquer presque à volonté par la marche ou en

eiïort, ne peut infirmer le diagnostic d'angine de poitrine. Mais il allait à

rencontre de cette première loi faisant jouer au phénomène de l'effort un

rôle prépondérant. C'est alors que je remarquai le fait suivant : Les angi-

neux préfèrent instinctivement la station verticale. J'avais vu bien sou-

vent que des malades « en état de mal angineux », comme je l'ai dit

(c'est-à-dire des malades, en proie à des crises répétées et presque subin-

trantes), refusaient de s'asseoir ou de se coucher, parce que ces diverses

positions leur étaient intolérables. Ce fait s'explique. Il est démontré que

la position couchée et que le sommeil par lui-même augmentent la ten-

sion artérielle et que la station verticale la diminue. J'ai fait, à ce sujet,

' H. HucHABD. Note sur l'attitude des anRineux (Société médico-chirurgicale de Paris,

et Revue de clinique et de thérapeutique, 27 janvier 1892).
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des recherches très démonstratives, et c'est ainsi que j'ai eu l'explication

des crises nocturnes et de l'attitude préférée presque instinctivement

par les malades. Cette hypertension artérielle du sommeil tient, non seu-

lement à l'attitude couchée, mais aussi à l'auto-intoxication nocturne

de l'organisme, auto-intoxication démontrée par la moindre toxicité uri-

naire de la nuit.

A cette règle de l'altitude verticale des angineux, il peut y avoir des

exceptions ; c'est, par exemple, lorsque l'angor coexiste avec une affec-

tion de l'aorte, par exemple avec une insuffisance aortique. Dans ce der-

nier cas, en effet, les malades préfèrent l'attitude couchée pour com-

battre instinctivement les accidents d'ischémie cérébrale provoquée par

cette dernière maladie ; de sorte que les angineux aortiques dex^aient

x'ix're dans un grand embarras, puisque d'une part la position horizon-

tale favorise la circulation encéphalique, ce qui est un bien pour l'insuffi-

sance aortique, et que, d'autre part, elle augmente la tension, ce qui est

im mal pour la sténocardie. Mais, guidés par des raisons théoriques, les

auteurs ont certainement exaséré les dangers de l'ischémie cérébrale

dans l'insuffisance aortique, et j'ai remarqué que les angineux aortiques

cherchant la position qui leur est le moins défavorable, préfèrent tou-

jours l'attitude verticale.

Depuis que mon attention a été attirée sur ces faits, je prescris tou-

jours aux angineux, surtout à ceux qui ont des crises pendant la nuit,

de ne jamais se coucher la tête basse, et c'est ainsi que j'ai réussi à

éviter dernièrement les crises nocturnes d'un malade qui vivait dans la

crainte continuelle de la mort.

Pendant la crise angineuse, les parois Ihoraciques et les régions sillon-

nées par la douleur paraissent obscurément sensibles à la pression ;

mais, une fois l'accès terminé, tout rentre dans l'ordre, et l'exploration

de ces parois, la pression du doigt sur les régions si douloureuses

quelques instants auparavant , ne provoquent ordinairement plus la

moindre sensibilité ou douleur. Voilà encore un signe négatif dune
grande importance diagnostique ; il nous permet déjà de distinguer la

douleur angineuse de celle des névralgies intercostale, diapliVagmatique

ou thoraco-brachiale, affections que l'on confond trop souvent avec le syn-

drome angineux. Au point de vue pathogénique, ce signe négatif nous

montre encore que l'angor pectoris n'appartient pas à l'ordre des affec-

tions névralgiques ou névritiques, comme le pensent encore quelques

pathologistes. ils commettent ainsi une double erreur : erreur de dia-

gnostic et de nosologie.

Cependant, lorsque les accès se répètent au point de s'imbriquer, de
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devenir subintrants et de constituer ce que j'appelle «l'état de mal angi-

neux », j'ai parfois constaté l'existence d'une hypéresthésie cutanée et mus-
culaire siégeant dans l'intervalle de ces accès sur une grande partie de la

paroi thoracique, sur les épaules, les avant-bras et les bras. Mais cette

hypéresthésie ne fait pas partie de la symptoraatologie de l'angine de

poitrine. Il s'agit lii d'une complication, d'un élément surajouté, comme
la névralgie des nerfs intercostaux est quelquefois aussi surajoutée au

syndrome angineux. La preuve, c'est que cet état douloureux et perma-

nent de la paroi thoracique peut également exister, et existe souvent

dans les pseudo-angines des neurasthéniques et des névropathes. J'en

conclus cette quatrième loi clinique.

4° Les douleurs provoquées par la pression ne sont pas des douleurs

angineuses.

c). Début et terminaison des accès angineux. — L'accès se termine

ordinairement d'une façon assez rapide ; son début est également brusque,

quoiqu'on ait complaisamment décrit des phénomènes précurseurs, tels

que des bâillements, des éructations gazeuses, du tympanisrae gastro-

intestinal, une sensation de chaleur dans la poitrine, un sentiment de

tristesse et d'inquiétude vague, de frisson et de refroidissement dans

les membres, une lassitude générale. Tous ces prodromes, comme un

grand nombre des irradiations, ont été signalés h une époque où l'on ne

connaissait pas la distinction capitale entre l'angine vraie et les pseudo-

angines ; ils se rencontrent très rarement dans la première et très

souvent dans les secondes.

Le début de la douleur, au lieu d'être central ou sous-sternal, est

souvent périphérique ; son trajet, au lieu d'être centrifuge, est centri-

pète, et bien avant Trousseau qui avait signalé ce fait, Heberden et

Jahn avaient vu des cas où la douleur commençait par l'avant-bras, le

bras et l'épaule, pour irradier ensuite à la région du cœur, qui deve-

nait en dernier Heu le siège de l'angoisse caractéristique. D'autres fois,

elle commence par la colonne rachidienne ou encore par les espaces

intercostaux pour gagner ensuite la région du cœur. C'est ainsi que je

voyais dernièrement un malade chez lequel la douleur, débutant par le

rachis au niveau des vertèbres dorsales, irradiait sur le pourtour de la

jioitrine et se terminait par une douleur sous-sternale.

Plusieurs malades observés par Trousseau présentaient les mômes
anomalies dans le début de la douleur : chez l'un, elle se faisait d'abord

sentir entre les deux épaules pour se propager ensuite à la langue, au

cou, au bras ou à la poitrine ; chez un autre, elle avait pour siège l'une

des vertèbres dorsales pour se faire sentir ensuite à l'avant-bras, au
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petit doigt et ensuite derrière le sternum. — Enfin j'ai vu une fois la

douleur présenter à la fois une marche centripète et centrifuge : com-

mençant par le bras pour gagner l'épaule et la région cardiaque à sa

partie moyenne, elle atteignait une seconde fois l'épaule pour revenir

au coude, où elle s'arrêtait.

d). Irradiations périphériques. — La douleur sous-sternale a des

irradiations multiples et variées qui existent le plus souvent, mais aux-

quelles Jurine attribuait une importance exagérée lorsqu'il refusait le

nom d'angine de poitrine à toute slernalgie exempte d'irradiations. A ce

sujet, Parry a eu raison de faire remarquer que celles-ci ne sont pas

plus essentielles à l'angine de poitrine que ne le sont à Tinflammation

du foie les douleurs de l'épaule droite.

Ces irradiations sont d'ordre sensitif, moteur ou vaso-moteur.

La plus fréquente est celle qui a pour siège le membre supérieur

gauche. La douleur commence en arrière du sternum, se propage à

l'épaule gauche, gagne la face interne du bras et de l'avant-bras, et paral-

lèlement au trajet des nerfs cubital et cutané interne, atteint les deux der-

niers doigts en s'accorapagnant d'une sensation de fourmillement, d'en-

gourdissement, de gonflement, de lourdeur ou de parésie de bras. J ai

vu un malade qui, pendant toute la durée de la crise, laissait tomber

immobile son bras avec l'impossibilité complète de le relever ; d'autres

ne peuvent lui imprimer un mouvement sans voir augmenter la douleur

sous-sternale, de sorte qu'ils le laissent instinctivement dans l'immobilité

absolu?

.

Si ces douleurs sont le plus souvent irradiées au membre supérieur

gauche, elles peuvent atteindre les deux bras à la fois, avec cette parti-

cularité que presque toujours le côté 'gauche est plus sensible. Plus

rarement elles n'affectent que le bras droit. En tout cas, la douleur ne

suit pas toujours tout le trajet que je viens d'indiquer, elle s'arrête

souvent à l'épaule, ou encore à la face interne du coude ;
d'autres fois,

elle ne se fait sentir qu'à l'avant-bras, au petit doigt, ou aux deux der-

niers doigts ; elle peut aussi ne pas suivre le trajet des filets nerveux,

puisqu'elle siégerait à l'insertion du muscle deltoïde, d'après '^^ ail, et à

celle du rond pronateur, d'après Macbride. Les douleurs brachiales,

comme toutes les douleurs irradiées, sont ordinairement moins vives

que celles de la région cardio-sternale. J'ai vu cependant trois cas où

celles-ci étant à peine accusées, ou seulement constituées par une légère

sensation d'angoisse douloureuse, les douleurs périphériques étaient

prédominantes.

Les irradiations douloureuses atteignent par ordre de fréquence :
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1° Les membres supérieurs, et surtout le bras gauche, comme je

viens de le dire ;

2° Le plexus cervical et les parties avoisinanles : douleurs au cou sur

le trajet du plexus cervical, à la face, à la langue (Trousseau), au

menton, à l'oreille (Butter, Wichmann), à l'articulation lemporo-maxil-

laire, où elles déterminent une sorte de trismus, à la nuque
;

3° Les branches extra-cardiaques du pneumogastrique : irradiations à

la gorge, au larynx, à l'œsophage, à l'estomac et au foie, etc., cau-

sant alors de l'aphonie, une sensation de constriction et de fausse boule

hystérique, une sensation de chaleur à la région épigastrique, des nau-

sées, des éructations, des vomissements, une distension gazeuse consi-

dérable, des douleurs à l'hypocondre droit pouvant simuler des coUques

hépatiques
;

4° Les nerfs intercostaux et diaphragmatiques : douleurs au cou entre

les scalènes et sur le trajet des nerfs phréniques, à la base du thorax ;

aux apophyses épineuses des vertèbres, aux espaces intercostaux, aux

mamelons, d'où la douleur constrictive en travers de la poitrine signalée

par Fothergill, et l'hyperesthésie des régions mammaires constatée par

Laennec
;

S° La région hypogaslrique (Blackwail), le testicule avec gonflement

inflammatoire de cet organe (Hoffmann, Laennec, Gintrac) ou névralgie

ilio-scrotale (Âxenfeld), les cuisses et les membres inférieurs (Friedreich).

Ces derniers accidents sont presque tous des phénomènes terminaux

de l'accès ; il faut y joindre encore des éructations abondantes (Watson)

avec distension gazeuse considérable de l'estomac que j'ai plusieurs fois

observée; la strangurie (deux cas de Blackall, un cas de Raige Delorme),

un besoin pénible et irrésistible de miction (Blackall, Lartigue), une

salivation abondante, comme j'en ai observé plusieurs cas. Trousseau

rapporte, à ce sujet, l'observation d'un malade dont l'accès se prolongeait

s'il ne satisfaisait pas un besoin irrésistible d'uriner, et qui était obligé

d'uriner quatre fois, s'il avait quatre accès en une heure; la fin de la

crise était aussi annoncée par un engourdissement des bras et un senti-

ment de mouvement congeslif vers la muqueuse nasale. Dans le cas de

Blackall, la douleur sur la vessie avec besoin irrésistible de miction était

telle que l'on crut à la gravelle et à l'existence d'une colique néphré-

tique ; or, la strangurie n'avait lieu qu'au moment des accès. Mais la

gravelle peut coexister avec l'angine de poitrine, et j'ai vu cette dernière

suivie par une attaque franche de colique néphrétique.

Je dois faire remarquer que toutes ces irradiations douloureuses

signalées par les auteurs anciens et modernes n'appartiennent pas, d'après

moi, à l'angine vraie, mais aux fausses angines avec lesquelles la pre-

I



ANGINE DE POITIUNE bï3

mière était et est encore confondue. Dans langinc coronarienne, on

n'observe guère que les irradiations vers les bras, et parfois vers la

région cervicale.

Les phénomènes douloureux ou parétiques des membres supérieurs

peuvent aussi se compliquer de troubles caso-moteurs plus ou moins

accusés, non seulement du côté de la face qui pâlit, mais aussi du côté

des membres supérieurs, qui deviennent le siège d'une véritable syncope

avec asphyxie locale des extrémités ; le bras et les doigts pâlissent,

deviennent d'une blancheur mate, et ces accidents persistent parfois

pendant un quart d'heure après la disparition de la crise, comme j'en

ai vu un exemple.

Heberden avait déjà signalé un cas dans lequel le bras paraissait

• comme engourdi et enflé ». J'ai vu une femme de quarante-huit ans,

atteinte d'artério-sclérose de la ménopause, chez laquelle l'accès angi-

neux se manifestait le plus souvent par une véritable syncope locale du

bras, de l'avant-bras et de la main gauche : subitement le membre
devenait froid et insensible avec sensation de gonflement et de four-

millement aux extrémités et d'onglée à l'extrémité des doigts ; le pouls

radial de ce côté devenait petit, serré, presque imperceptible, puis sur-

venaient des palpitations extrêmement violentes et douloureuses, et sans

l'existence d'une légère angoisse rétro-sternale, la sténocardie eût passé

inaperçue, on eût pu croire, en un mot, qu'il s'agissait seulement d'une

syncope locale des extrémités. Or, le diagnostic fut confirmé plus tard

par une attaque violente et classique d'angine de poitrine.

On peut rappeler à ce sujet l'exemple de cette femme atteinte d'ané-

vrisme aortique et citée par Trousseau, chez laquelle une poignante

douleur partant de la région précordiale. Irradiait à la base de. la poitrine

qu'elle étreignait comme une ceinture de fer, descendait dans les lombes,

remontait à la région cervicale, à l'épaule, au bras et à l'avant-bras

gauche jusqu'à l'extrémité des doigts ; alors la peau de la main et de

l'avant-bras devenait d'une pâleur extrême à laquelle succédait presque

immédiatement une coloration violacée et bleuâtre très prononcée ; une

fois la douleur passée, la main et les bras restaient engourdie pendant

quelques instants. — Dans u&-autre fait observé par le même auteur, la

douleur commençait à la hauteur des quatrième et cinquième côtes à la

région du cœur qui, pendant l'attaque, battait violemment; puis elle

irradiait au cou, aux deux bras, avec engourdissement douloureux et

sensation d'enflure aux mains.

Ces troubles vaso-moteurs sont parfois beaucoup plus accusés, ils se

généralisent à tout le système vasculaire et constituent ainsi, avec la
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pâleur extrême de la face, le refroidissement et la teinte cyanolique des

extrémités, la petitesse du pouls, etc., une forme vaso-molrice de

Tangor pectoris que j'étudierai plus lard, parce qu'elle se rencontre bien

plus souvent chez les hystériques ou les névropathes.

e). Symptômes cardio-vascularres. — Du côté des vaisseaux et du

cceur, les troubles sont variables. Le plus souvent, ce dernier organe

parait assister impassible à la violente- douleur dont il est le siège ; ses

mouvements sont normaux, le pouls reste calme, et Wichmann avait

exactement remarqué que, pendant le paroxysme douloureux, le pouls

peut devenir plus rapide, mais qu'il n'est ni intermittent, ni irrégulier.

Hcberden et Parry avaient également vu que le pouls est si peu atteint

qu'on a une tendance naturelle à placer le siège de la maladie en dehors

du cœur. Parfois cependant, d'après Wall, il devient tellement petit

qu'on peut à peine le sentir, et j"ai pour ma part noté la petitesse

extrême du pouls avec sa suppression, le plus souvent à gauche.

Cette petitesse d'un des deux pouls radiaux et surtout du radial gauche,

est même un symptôme que j'ai souvent observé chez les angineux dans

11! cours ou dans l'intervalle des accès et dont la fréquence et l'impor-

tance n'ont pas été jusqu'ici signalées. Subitement, pendant un ou plu-

sieurs jours, le pouls radial gauche devient faible, petit et serré, tandis

que celui du côté opposé conserve toute son amplitude ; ensuite, quel-

ques jours après, les deux pouls radiaux deviennent égaux. Or, la connais-

sance de ce fait n'est pas sans importance, parce qu'elle permet d'éviter

des erreurs de diagnostic que j'ai souvent vu commettre, cette inégalité

des pulsations radiales étant à tort rattachée à un anévrisme aortique,

ou à un rétrécissement athéromaleux de la sous-clavière gauche. Il s'agit

ici d'un phénomène transitoire et nullement permanent, et cet état

apparent d'affaiblissement d'un pouls radial ne peut être attribué qu'à

un spasme intermittent de l'artère dont on doit bien comprendre la

fréquence et la cause depuis que j'ai fait connaître les rapports fréquents

de l'artério-sclérose avec le spasme artériel.

Dans un cas, l'accès était annoncé quelques secondes auparavant par

un ralentissement des battements du cœur qui tombaient de 60 à 30 et

qui, à la fin de la crise, atteignaient le chiffre de 120 et même de 140.

Dans les accès qui se terminent fatalement, il arrive le plus souvent

que les pulsations diminuent de fréquence.

Il est assez rare, pour le médecin, d'assister à la mort d'un angineux.

Cependant Gauthier (de Charolles) a vu, chez une femme de quarante ans

atteinte de maladie de Corrigan, le pouls tomber progressivement de

70 à 2o pulsations, il lui semblait assister pour ainsi dire à l'agonie du
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cœur cl à la claudicalion progressive du myocarde qui se termina brus-

quement par un arrêt rapide. A ce sujet, Potain m'a raconté l'histoire

suivante : L'n malade venant le consulter, lui dit ces simples paroles :

» Tenez, j'ai en ce moment un violent accès, j'étouffe. » Aussitôt, mon
vénéré maître, voyant le malade pâlir, saisit son pouls qu'il trouve abso-

lument nul des deux côtés, il le renverse immédiatement sur une chaise

longue, ausculte son cœur qui ne présentait plus que quelques batte-

ments imperceptibles; le malade était mort. — Pour ma part, j'ai assisté

une seule fois à la mort rapide (non subite) d'un angineux, et j'ai cons-

taté, dans les derniers moments, que les pulsations radiales devenaient

plus lentes, plus faibles, plus irrégulières, et que les contractions du

cœur étaient réduites à des oscillations inégales à peine appréciables, res-

semblant au battement des ailes d'oiseau [flutterings des Anglais).

L'accès peut être annoncé ou accompagné par de folles et doulou-

reuses palpitations, par des battements énergiques « en coup de bélier »

(suivant l'expression d'un de mes confrères angineux), ou par une accé-

lération douloureuse des battements du cœur.

Enfin, parfois la défaillance n'existe plus seulement à l'état de sensa-

tion ou d'anxiété, elle est réelle ; le malade est pris de lipothymie, ou

encore de syncope, phénomène auquel Parry avait attribué une telle

importance qu'il avait donné à la maladie le nom de syncopa angeiis.

Le pouls change aussi parfois de caractère comme les tracés sphygmo-

graphiques le démontrent. La ligne d'ascension devient plus longue et

plus lente ; il en est de même de la ligne de descente ; en un mot, le

tracé sphygmographique du pouls se rapproche souvent de celui du

rétrécissement aortique. Pour résumer les modifications du pouls, on

peut citer le passage suivant de Schmidt :

« Pulsus valde twbaliis, ssepe coJiti-aclus, parvus atqiie inœqua/is,

nec rara inlermitteiis tangitur, et œger palpitationibux cordis angi-

tur. >

Voici quelques-uns des tracés sphygmographiques que j'ai pris sur un

de mes malades avant et après les accès angineux, avant et après les

inhalations de nitrite d'amyle :

Fig. 60. — l'ouls droit chez un angineux, dans l'inlcrvalle des accès.
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Fig. Cl. — Pendant un accès d'angine de poitrine.

Fis. 62. Pendant un accès d'anpine de poitrine, et au commencement
des inlialations amyliques.

Fig. 63. — Pendant un accès d'angine de poitrine, et immédiatement après
les inlialations amyliques.

Un phénomène très important qui se produit dans la plupart des

attaques angineuses, c'est souvent Yélévation subite de la pression arté-

rielle au commencement et pendant tout leur cours. Je l'ai constaté à

plusieurs reprises, comme Lauder-Brunton et Walter Moxon. Celte

hypertension vasculaire est d'autant plus importante à connaître que la

tension artérielle a déjà subi une augmentation par suite de l'artério-

sclérose et des alTections aortiques dont sont atteints les malades.

Dans d'autres cas cependant, cette tension vasculaire serait diminuée,

de sorte qu'on trouverait dans ces phénomènes différents la raison de

la diversité d'action du nitrite d'amyle : efficace, quand il y a élévation

de la tension sanguine ; impuissant, au contraire, quand elle est dimi-

nuée.

Enfin, j'ai dit que l'artério-sclérose détermine souvent pendant son

cours des spasmes artériels généralisés ou localisés, lesquels rendent

compte le plus souvent des phénomènes du doigt mort, de syncope

locale des extrémités, de refroidissement, etc. Or, ces troubles vaso-

moteurs peuvent par leur prédominance au moment de l'attaque angi-

neusc, donner lieu à une forme d'angine de poitrine vaso-motrice dont

je vous ai parlé il y a quelques instants. Le pouls de toutes les artères

devient petit, serré ; les téguments paraissent pâles et exsangues, le

faciès est terreux et livide, les extrémités sont froides avec sensation
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de fourmillement, d'anesthésie, d'enflure, à laquelle succède une appa-

rence violacée et cyanique. D'autres fois, au contraire, la pâleur du

visage fait place à une congestion rapide et prononcée.

f). Symptômes viscéraux. — Le plus souvent, les angineux sont des

aortiqucs, et lorsqu'ils ne présentent aucun signe d'une affection de

l'aorte , on constate toujours à l'autopsie une lésion des coronaires.

Est-ce à dire qu'on ne puisse observer chez eux une altération de l'orifice

mitral? Ce serait une erreur de le croire. Car, avant tout, ils sont artério-

scléreux et ils ne sont aorliques qu'à la faveur de l'arlério-sclérose.

Celle-ci peut envahir la valvule mitrale, déterminer une lésion de cet

orifice alors qu'elle atteint à peine l'aorte, et alors on se trouve en

présence de ce fait, paradoxal en apparence, d'une angine de poitrine

chez un mitral.

Il y a deux ans, un de mes confrères m'adressait un employé de com-

merce âgé de quarante-neuf ans et souffrant depuis trois années environ

de douleurs vives rétro-sternales survenant toujours sous l'influence de

la marche ou du moindre effort. Son frère était mort d'une hypertrophie

du cœur, fait important à signaler, car je vous ai appris que si les car-

diopathies valvidaires ne se transmettent pas, les cardiopathies arté-

rielles sont au contraire assez souvent héréditaires. Ce malade me
déclare « qu'il ne peut faire, depuis plusieurs mois, quelques pas sans

éprouver de la douleur ou de l'oppression, et que s'il en est ainsi, il

sera dans l'impossibilité de gagner sa vie ». Je l'ausculte, et je trouve

un souffle très intense d'insufflsance mitrale, alors qu'à la base il n'y

avait aucun bruit morbide. Cependant le premier bruit est sec, parche-

miné ; le second bruit à droite du sternum est très manifestement reten-

tissant, les sous-clavières sont surélevées, la région cervicale est violem-

ment agitée par des battements artériels anormaux, et quoiqu'il existe

un souffle systolique à la pointe du cœur, le pouls ne présente aucun

des caractères d'une insuffisance mitrale : il est dur, fort, concentré,

régulier. Pourquoi cela? C'est parce que ce malade n'avait pas à pro-

prement parler une insuffisance orifîcielle ; il avait une l/^sion de l'orifice

mitral, mais il n'avait pas de maladie valvulaire, tant il est vrai que

l'existence d'un souffle à l'un des orifices du cœur n'est pas .toujours

synonyme d'un rétrécissement ou d'une insuffisance. Par les progrès

de la sclérose de la valvule bicuspide, celle-ci peut encore devenir fran-

chement insuffisante, ce qui ne change en rien les choses, car il s'agit

toujours d'une lésion artérielle et non d'une lésion endocardique. La

preuve en est fournie par les caractères du pouls qui reste fort et vibrant,

au heu d'être petit, inégal et irrégulier comme pour les insuffisances

•
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raitrales consécutives au\ endocardites rhumatismales, par l'existence

des battements artériels, de l'élévation des sous-claviôres (indice d'une

dilatation de l'aorte), du retentissement diaslolique de l'aorte, sympto-

matique de l'hypertension artérielle, etc. Ainsi donc, ce malade avait

une lésion mitrale, comme il aurait pu avoir une lésion de l'aorte par

le fait de l'artério-sclérose.

On peut admettre comme parfaitement démontrées ces deux lois cli-

niques :

1° L'angine de poitrine ne devient jamais une complication des mala-

dies miti-ales d'origine endocardique et rhumatismale ;

2° Dans les cas de coexislejice de l'angine de poitrine avec un souffle

si/stolique de la pointe, celui-ci est sgmplo?natique, soit d'une insuffi-

sance mitrale fonctionnelle par dilatation simple de l'orifice, soit d'une

insuffisance mitrale organique d'origine endartérique [la liîsion étant

mitrale, et la maladie, aortique.

Lorsque l'artério-sclérose a progressé, lorsqu'elle a envahi et compro-

mis une grande partie du muscle cardiaque, les cavités du cœur se

dilatent, et avec elles les orifices auriculo-venlriculaires. Il en résulte

alors une insuffisance fonctionnelle, laquelle se manifeste par l'existence

d'un souffle systolique doux et bien localisé à la pointe du cœur, aussi

bien au niveau de l'orifice mitral qu'à celui de l'orifice tricuspidien.

Puis, lorsque le myocarde devient progressivement insuffisant, il n'a

pas la force de produire un souffle, le premier bruit normal tend à

s'atténuer et môme à disparaître. En tout cas, cette insuffisance fonction-

nelle de la valvule mitrale traduit le plus souvent un abaissement plus

ou moins considérable de la tension artérielle.

A une période moins avancée de leur affection, une autre insuffi-

sance fonctionnelle peut naître k l'aorte, mais alors elle traduit au con-

traire un état d'hypertension artérielle. Celle-ci produit la dilatation de

l'aorte; par conséquent il n'est pas étonnant que, consécutivement à

cette ectasie passagère, il survienne une insuffisance fonctionnelle de

l'orifice aortique, ainsi que je vous en ai montré quelques cas. Comme cette

ectasie aortique est passagère, survenant sous l'influence de véritables

accès d'hypertension artérielle, il en résulte que le souffle diastolique

symptomatique de cette insuffisance doit être aussi passager. Par consé-

quent, il faut se garder d'attribuer à la médication iodurée la disparition

d'un souffle, que l'on doit mettre sur le compte môme de la maladie.

Mais, au bout d'un temps variable, l'aorte peut être /orcee, elle ne revient

plus sur elle-même, elle reste à l'état de dilatation, et par conséquent,

on ne constate plus la durée éphémère de ce souffle; il persiste au
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contraire avec la dilatation de l'orifice aortique qui l'a produit. — Plus

lard, lorsque l'athérome aura déformé plus ou moins les valvules

sigraoïdes, il en résulte encore une nouvelle cause d'insuffisance aortique

qui, de fonctionnelle, devient organique.

Ce ne sont pas là les seuls symptômes cardiaques que l'on constate

chez les angineux. Pendant l'accès, je répète que le plus souvent, le cœur

paraît, pour ainsi dire, rester impassible au milieu des souffrances dont

il est le siège. Ses battements ne s'accélèrent pas et conservent leur

régularité. Très rarement, l'accès de sténocardie s'accompagne de folles

et violentes palpitations, avec quelques faux pas ou des intermittences.

Dans l'intervalle de ces accès, dans les périodes d'accalmie, les bruits

du cœur offrent le plus souvent, contrairement à l'opinion généralement

admise
,
quelques caractères particuliers assez importants à connaître,

surtout chez les sujets assez nombreux qui n'ont aucune lésion d'orifice.

Le premier bruit est sec et parcheminé à la base ; d'autres fois il est

sourd, mal frappé. Le second bruit présente souvent un retentissement

caractéristique de l'hypertension artérielle. D'autres fois, les deux bruits

ont un timbre tout à fait spécial, comparable à celui d'une corde vibrant

sourdement à une certaine distance. Tantôt il y a lenteur, tantôt accé-

lération des battements, et parfois, à de rares intervalles, on constate

quelques mouvements arythmiques ou quelques intermittences. Chez

un assez grand nombre d'entre eux, il existe des signes d'affection

aortique (aortite aiguë ou chronique , dilatation ou anévrisme de la

crosse, rétrécissement et insuffisance aorliques, etc.). Mais il ne faut pas

oublier que l'auscullation la plus attentive ne permet le plus ordinaire-

ment de constater aucun signe anormal, aucun souffle de lésion orificielle

à l'aorte ou au cœur. Le second bruit présente même ses caractères

habituels sans renforcement, et la seule anomalie que l'on constate sou-

vent est simplement caractérisée par une surdité des bruits du cœur

avec diminution et même disparition du choc précordial.

Dans l'état de mal angineux, lorsque les crises se rapprochent sans

cesse, on voit survenir rapidement tous les signes de la dilatation aiguë

des cavités cardiaques avec affaiblissement du myocarde, les, membres

inférieurs s'œdématient rapidement du jour au lendemain; et l'on arrive

à constater dans les cas très graves le rythme fœtal des battements du

cœur, ou embryocardie. C'est ainsi qu'un de mes malheureux confrères,

condamné depuis trois semaines à passer ses jours et ses nuits dans un

fauteuil, était en proie à des crises subintrantes d'une durée de sept à

huit heures. Sous celte influence, un œdème assez considérable et dur

a envahi, du jour au lendemain, les membres inférieurs ; les battements
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du cœnr prirent une grande accélération, le choc précordial devint presque

insensible, et l'un de mes confrères qui assistait le malheureux malade

pendant « cette agonie de souffrances » vit naître sous ses oreilles le

rythme fœtal des bruits du cœur. Le lendemain, le pouls était à peine

sensible à droite et à gauche, mais plus petit à gauche; l'embryocardie

avait disparu avec le relèvement de la pression artérielle, mais on cons-

tatait pour la première fois une arythmie très nette.

Voyons maintenant ce qui se passe du côté de l'appareil respiratoire.

Jusqu'au jour où Rougnon et Heberden ont nettement séparé les

phénomènes angineux des affections asthmatiques avec lesquelles ils

étaient confondus, presque tous les auteurs anciens, parmi lesquels

Parry et Wichmann, ont fait remarquer avec raison que la cb/spnée ne

doit pas être décrite dans la symplomatologie de l'angor pcctoris, ce qui

n'a pas empêché Schmitt de la définir : Dolor cum constricùone pectoris

et siimmo gradu dtjspnex conjunctus.

Or, l'angine de poitrine ne s'accompagne pas de trouble sérieux dans

la respiration; il n'y a pas dyspnée, mais apnée, le malade arrêtant

pour ainsi dire d'instinct ses mouvements respiratoires, afin de ne pas

augmenter ses douleurs. C'est ainsi que Butter avait remarqué que

quelques patients, pendant le paroxysme, peuvent faire une large inspi-

ration, qu'ils cherchent à soupirer profondément ou à retenir leur respi-

ration; un malade de Trousseau s'arrêtait court, la poitrine immobile,

craignant de respirer pour ne pas augmenter l'horrible étreinte qui lui

brisait la poitrine; enfin, j'ai vu une fois l'accès annoncé par une accé-

lération extrême des mouvements respiratoires, bientôt ralentis.

Au sujet des troubles respiratoires, il faut s'entendre. Un grand nombre

de malades, en effet, disent éprouver une simple sensation de suffocation,

d'élouffement, sans que pour cela une véritable dyspnée soit apparente,

mais la plupart d'entre eux confondent facilement la sensation de cons-

triction intra-thoracique qu'ils éprouvent avec celle de suffocation ou

d'oppression. Cependant j'ai vu, pour ma part, deux fois l'accès angineux

suivi de l'expulsion de nombreuses mucosités salivaires ou bronchiques

avec gros râles trachéo-bronchiques dans la poitrine. L'un d'eux,

goutteux et artério-scléreux, qui avait des accès d'une intensité extrême,

voyait toujours ceux-ci débuter par une toux sèche, une expectoration

muqueuse abondante, par l'accélération du pouls, qui de 55 montait

rapidement à HO et même 120 pulsations; dans les attaques violentes, on

constatait quelques intermittences cardiaques, mais l'arythmie était de

peu de durée et une fois l'accès terminé, le pouls reprenait son rythme

régulier et lent; en même temps je notais une sonorité considérable de
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la poitrine avec expiration sifflante et prolongée, symptomatique d'une

sorte à'emphysème aifju. Chez ce morne malade, la fin de l'attaque était

annoncée parfois par une expectoration sanguinolente, par un enrouement

et une aphonie qui ont duré une fois plus de deux heures, par de l'aphasie

pendant environ vingt minutes avec affaiblissement parétique du bras

droit, un état vertigineux, un affaiblissement considérable des forces, deux

fois par de la strangurie, et une fois par l'apparition d'albumine dans les

urines.

D'un autre côté, dans l'intervalle des accès, les malades peuvent bien

éprouver une véritable dyspnée ; mais celle-ci est due à une affection

rénale, cardiaque ou aortique concomitante (néphrite interstitielle, car-

dio-sclérose, aortile). C'est ainsi qu"il faut interpréter les congestions

pulmonaires, l'œdème aigu du poumon, les intermittences du cœur,

l'arythmie, parfois la tendance à l'embryocardie, à la cardiectasie aiguë

et aux asystolies rapides, ou encore les hémoptysies signalées autre-

fois par les différents auteurs et par Cahen en particulier', ces hémop-

tysies étant sous la dépendance d'infarctus pulmonaires d'origine car-

diaque.

Il faut, en effet, bien se garder de mettre sur le compte du syndrome

angineuv un grand nombre d'accidents qui sont réellement dus aux

lésions nombreuses et concomitantes des viscères, de l'aorte, du myo-

carde, des artères et du rein. Si parfois une dyspnée réelle est notée

parmi les symptômes de l'angine de poitrine, ce serait commettre une

grosse erreur que de confondre ces deux phénomènes ou de les associer

l'un à l'autre dans une même description. N'oubliez jamais que l'angine

de poitrine est un symptôme, que la dyspnée en est un autre. Les

angineux peuvent être accidentellenienl dyspnéiques, parce qu'ils sont

arlério-sclércux ou atteints parfois de néphrite interstitielle et souvent

de cardio-sclérose ; dans ces conditions, leurs accès de pseudo-asthme

cardiaque sont parfois extrêmement violents. Mais, vous ne confondrez

pas l'angoisse respiratoire de la dyspnée de Corvisart ou encore de la

dyspnée de Cheyne-Slokes avec l'angoisse douloureuse de la sténocardie.

Et cependant, il arrive que le même malade, par suite de lésions

identiques, présente en même temps ou à des intervalles 'séparés la

dyspnée de Cheyne-Stokes et des sensations ou crises angineuses. Le

fait s'explique facilement; car ces deux syndromes procèdent du même
processus morbide. L'ischémie du cœur, c'est l'angine de poitrine; l'is-

chémie du bulbe, c'est la respiration de Cheyne-Stokes.

Je crois utile d'insister sur cette distinction de l'angoisse angineuse

' Cahen. Des névroses vaso-motrices (Arch. de méd., 1864).
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et de l'angoisse respiratoire, parce que j'ai souvent vu des médecins

confondre cette dernière avec l'angine de poitrine.

Si vous n'oubliez jamais que les angineux sont presque tous des arlé-

rio-scléreux, vous éviterez l'erreur si souvent commise, qui consiste à

attribuer à l'angor pectoris ce qui doit être rattaché à l'artério-sclérose.

C'est ainsi qu'autrefois Fothergill a décrit chez les angineux un pouls

irrégulier et intermittent, non seulement dans le cours, mais en dehors

des attaques, et il ne savait pas que ce'fait est surtout en rapport avec

les lésions du cœur. A une époque plus rapprochée de nous, comme je

le montrerai plus tard, les auteurs ont commis la môme faute en attri-

buant les symptômes cérébraux ou intellectuels, convulsifs ou épilepti-

formes aux attaques angineuscs, tandis qu'on devait les rattacher à

l'anémie encéphalique par artério-scléroso cérébrale, ce que Trousseau

n'a pas vu. Beaucoup d'auteurs ont encore confondu la cause et l'effet

pour les accidents gastriques qui peuvent être consécutifs aux accès

angineux, mais qui souvent aussi leur sont antérieurs.

J'ai démontré que les accidents cardiaques et pulmonaires engendrés

par l'accès angineux sont relativement rares et peu accusés. Mais il ne

faut pas oublier que parfois, dans l'angor pectoris, l'épuisement parétique

des extrémités du pneumogastrique peut retentir également sur les trois

organes innervés par ce nerf : sur le cœur en déterminant des troubles

caractérisés par le ralentissement ou l'accélération de ses battements,

par de l'arythmie, des lipothymies ou des syncopes (derniers accidents

imputables également à l'ischémie cardiaque) ; sur les poumons (conges-

tions pulmonaires, emphysème aigu) ; enfin sur l'estomac (flatulence,

vomissements, distension gazeuse). C'est là un fait important que j'ai

mis en évidence dans mon étude sur « les synergies du pneumogas-

trique » au sujet d'une observation intéressante d'angine de poitrine '
:

11 y a cependant lieu de se demander si tous ces troubles qui se

passent sur les divers territoires nerveux du pneumogastrique ne sont

pas dus plutôt à la névralgie ou à la névrite cardiaque, celle-ci devant

ôtre distinguée cliniquement et nosologiquement de l'angine de poi-

trine, comme je vous le démontrerai plus lard.

En décrivant les modalités cliniques de la sténocardie et les accidents

périphériques ou viscéraux que ce syndrome tient sous sa dépendance,

il faut avoir soin, comme on doit toujours le faire au lit du malade,

d'éliminer tous les phénomènes provoqués par les aflections qui lui

donnent naissance. Il ne faut pas oublier que l'angine de poitrine est

' II. IlucBARD. Angine de poitrine cardiaque et pulmonaire
;
paralysie consécutive du

nerf pneumogastrique (Soc. médico-pratique de Paris, 1879).
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constituée par des symptômes subjectifs et qu'un accès complet dégagé

de tous les autres accidents morbides qui lui sont étrangers, se compose

de trois cléments : une douleur centrale ou viscérale, des douleurs péri-

phériques ou irradiées, une sensation angoissante.

11 y a aussi des accès incomplets, atténués ou ébauchés, d'autant plus

utiles à bien connaître, qu'ils peuvent longtemps à l'avance nous per-

mettre d'établir avec certitude le diagnostic.

a). Dans une première forme, la sténocardie existe sans aucune irra-

diation, et la douleur rétro-sternale ou cardiaque constitue à elle seule

tout l'accès. D'autres fois encore, les individus atteints d'artério-sclérose

ou d'aortite aiguë, subaiguë ou chronique, présenteront dans le cours

d'un accès dyspnéique une sensation particulière d'anxiété ou d'angoisse

précordiale, de compression ou de constriction intra-thoracique qui est

souvent le prélude d'accès franchement angineux.

b'). J'ai vu plusieurs malades chez lesquels l'accès se limitait à la

douleur du bras gauche et dont la véritable nature n'était reconnue

que par l'existence d'une sensation d'anxiété ou de défaillance caracté-

ristiques. Jurine cite le fait observé chez lord Clarendon atteint d'angine

de poitrine et qui présentait les phénomènes suivants : « Il était attaqué

par une douleur si aiguë dans le bras gauche pendant un quart d'heure

ou à peu près, que le tourment qui en résultait le rendait pâle comme la

mort, et il avait coutume de dire qu'il avait passé par les agonies de la

mort et qu'il mourrait dans un de ces paroxysmes. »

Un malade, observé par Trousseau, éprouvait une douleur cardiaque

qui s'éteignait sur place. Puis, tout à coup, sans que rien se manifestât

du côté du cœur, il ressentait dans la main gauche une douleur comparée

à une crampe et accompagnée d'engourdissement.

Un des cas les plus intéressants est celui d'Heberden :

Un homme de soixante ans commença d'abord à sentir, sous l'influence

de la marche, une sensation désagréable au bras gauche qu'il n'éprouvait

jamais en voiture. Après une durée de dix ans, cette douleur apparut

pendant la nuit, deux ou trois fois par semaine. Le malade- était obligé

de s'asseoir sur son lit pendant une ou deux heures pour attendre que

la fin de cette douleur lui permit de se coucher. « Cette maladie, son

siège excepté, ressemblait tout à fait à l'angine de poitrine, » elle aug-

mentait comme elle par degrés, avec des attaques de même genre,

provoquées ou dissipées par les mêmes causes. Il mourut subitement,

sans agonie, à l'âge de soixante-quinze ans.
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Cette maladie qui, « son siège excepté, ressemblait tout à fait ù l'an-

gine de poitrine », de Taveu même d'Heberden, n'était autre que la

sténocardie dont les accès douloureux peuvent être, pendant un temps

plus ou moins long, seulement constitués par une douleur au bras

gauche. J'en ai pour preuve le cas suivant, que j'ai observé :

Un malade de cinquante-ncul'ans me fait appeler au mois de mai 1887

pour l'affeclion suivante : Depuis six ans, il est pris sous l'influence de

la marche, après le repas du soir, d'une douleur extrêmement violente

limitée au muscle biceps sans aucune irradiation vers le cœur; cette

douleur est si forte, elle s'accompagne d'une angoisse si grande que

l'idée même de poursuivre sa promenade lui cause de l'elTroi. 11 est

obligé de s'arrêter, pâle, immobile, et ne reprend sa marche interrompue

qu'après quelques instants de repos complet. A l'auscultation du cœur,

je trouve seulement un retentissement diastolique de l'aorte très pro-

noncé, indice d'une tension artérielle exagérée ; le pouls radial gauche

est serré, contracté, plus faible que le pouls du côté opposé. Enfin, je

constate, comme je l'ai remarqué chez les vieux angincux, un état con-

gestif des deux bases pulmonaires que son médecin a remarqué depuis

plusieurs mois déjà. J'avais été mandé par un de mes confrères pour me

prononcer sur la nature de celte angine de poitrine qui jusqu'alors avait

été regardée comme fausse. Or, en m'appuyant sur la provocation des

accès par la marche et les efforts, sur la sensation d'angoisse qui les

accompagnait toujours, sur les signes d'arlério-sclérose dont cet homme

était certainement atteint, je n'hésitai pas à formuler le diagnostic d'an-

gine vraie avec pronostic très grave. Trois jours après, j'étais appelé en

toute hâte près du malade qui avait eu quatre syncopes pendant la nuit

avec accès de douleur brachiale. Quand j'arrivai, je le trouvai en pleine

connaissance avec une respiration accélérée, le pouls radial presque nul

des deux côtés, les battements du cœur sourds et parfois précipités, la

face rouge et vultueuse, les lèvres cyanosées et violacées. Mais ce qui

frappait le plus l'attention, c'était l'existence de râles crépitants fins,

très nombreux ayant envahi les deux côtés de la poitrine, de la base

au sommet, sorte d'œdèrae aigu du poumon dont l'augmentation pro-

gressive amena la mort du malade deux heures après.

Ce fait me semble très instructif; car, à son sujet, bien des erreurs de

diagnostic avaient été commises pendant longtemps, on avait d'abord

cru à l'existence d'une simple névralgie brachiale, puis d'une pseudo-

angine de poitrine. Or, on aurait évité l'erreur si l'on avait réfléchi que les

névralgies brachiales ne s'exaspèrent pas sous l'influence de la marche

et qu'elles ne s'accompagnent jamais d'angoisse, même au moment des
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paroxysmes douloureux ; enfin on avait eu grand tort de croire à une

pseudo-angine en s'appuyant sur la localisalion et la limitation de la dou-

leur. Je démontrerai bientôt, en eflet, que l'intensité et l'étendue de

celle-ci ne peuvent pas servir de base au diagnostic des angines vraies

et des pseudo-angines, ces dernières étant parfois caractérisées par des

souffrances plus vives, plus généralisées et d'une durée beaucoup plus

longue.

Un autre malade, âgé de quarante-trois ans, avait éprouvé plusieurs

accès francs d'angine de poitrine avec irradiations douloureuses caracté-

ristiques. Sous l'influence du traitement, les accès devinrent incomplets,

et lorsqu'il marchait^ la douleur ne se montrait que dans le bras et les

deux derniers doigts, lesquels devenaient le siège d'un engourdissement

prononcé; mais, lorsqu'il pressait le pas, elle envahissait rapidement le

cœur.

c). D'autres fois, non seulement les douleurs irradiées font défaut,

mais la douleur rétro-sternale est absente, et les malades n'éprouvent

qu'une sensation d'angoisse inexprimable ou d'état syncopal. C'est ainsi

que Bernheim rapporte le cas intéressant d'une » angine de poitrine sans

angine », chez une malade qui présentait depuis plusieurs années des

crises d'oij l'élément douloureux était absolument exclu. 11 survenait

alors « une angoisse mortelle, de la pâleur extrême, de la pelilessc avec

fréquence du pouls, une respiration laborieuse, sifflante comme celle de

l'asthme, avec des sibilances et de l'expectoration blanche ; l'attaque

durait une à deux heures, puis tout rentrait dans l'ordre ». La malade

mourut subitement dans la nuit, de syncope, sans avoir jamais pré-

senté la douleur caractéristique de l'angor.

L'angine de poitrine fruste est seulement constituée par de folles

et violentes palpitations avec angoisse précordiale, sans douleur, sans

irradiations, ou quelquefois avec une sensation d'engourdissement dans

le bras gauche. D'autres fois encore, sans douleur ou sans palpitations,

il s'agit d'un sentiment de défaillance avec anxiété précordiale plus ou

moins vague et simple endolorissement du bras gauche.

d). J'ai déjà dit que le siège de la douleur est en arrière de la première

pièce du sternum, plus rarement à droite et à gauche de cet os, presque

jamais à la pointe du cœur; mais quelquefois il est à la partie moyenne

ou même à la partie inférieure au niveau de l'appendice xiphoïde. Vous

verrez ainsi que dans plusieurs de mes observations, la douleur débute

par le creux épigastrique pour suivre ensuite vers l'épaule, le bras et
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l'avanl-bras, les irradiations habituelles. Mais, supposez celles-ci

absentes, l'accès sera limité à la douleur épigastrique et pourra simuler,

à s'y méprendre, une douleur d'origine et de siège gastriques.

Depuis longtemps, en 1879, j'ai appelé en ces termes, l'attention sur

ces accidents angineux, h. forme et à siège insolites : « Parfois les phé-

nomènes d'angor pectoris restent frustes pendant plusieurs années, et

dans certaines insuffisances aorliques d'origine artérielle, il peut se faire

que l'affection de l'aorte, latente pour le malade comme pour le méde-

cin, ne se traduise à l'attention que- par des symptômes gastriques

intenses (flatulence, dilatation de l'estomac, accidents gastralgi-

ques). »

En 1867, Leared, décrivant les « affections larvées du cœur », avait

appelé l'attention sur ces troubles gastriques, qui absorbent par leur inten-

sité, et bien plus encore par leur fixité, l'attention du malade et du méde-

cin, à tel point que l'affection aortique, cause de tous ces troubles, peut

passer inaperçue ; il faisait remarquer que, sur dix cas dans lesquels ces

accidents gastriques avaient été constatés, huit fois la mort subite était

survenue; et à ce su^^it, Broadbent émettait l'opinion que ces douleurs

gastriques violentes, observées parfois chez des individus atteints d'aflec-

tion de l'aorte, « avaient un rapport curieux avec l'angine de poitrine ».

Plus affirraatif encore, je suis en mesure d'affirmer qu'il s'agit le plus

souvent d'accidents angineux à forme pseudo-gastralgique. Voici plusieurs

observations à l'appui :

En 1873, j'ai vu un malade atteint d'aortite avec insuffisance des val-

vules sigmoïdes chez lequel l'affection ne s'est d'abord révélée, pendant

assez longtemps, que par des symptômes gastriques violents (accès de

gastralgie intense, dilatation énorme de l'estomac, vomissements, vomi-

luritions, tympanite, douleurs vives dans la région du foie ressemblant

à des coliques hépatiques, etc.), et qui a présenté, seulement après quel-

ques mois, des symptômes cardio-aortiques, et en dernier lieu des acci-

dents angineux auxquels il a succombé.

J'ai observé un autre malade qui a souffert pendant plusieurs mois, en

l'absence de tout symptôme cardiaque ou aortique, d'accidents gastral-

giques intenses, au point qu'on put le regarder longtemps comme atteint

d'une affection de l'estomac; mais bientôt après les douleurs gastriques,

apparurent des crises de douleurs rétro-sternales, de la dyspnée avec

accès paroxystiques d'épigastralgie et distension gazeuse de l'estomac. En

même temps, la percussion et l'auscultation de l'aorte permettaient de

constater l'existence d'une aortite avec dilatation du vaisseau. Ce malade

a fini par succomber aux progrès de son affection.

Un malade, que j'ai suivi pendant plusieurs années avec l'un de
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mes confrères, a présenté pendant deux ans des douleurs vives, subites,

à caractère compressif, au creux de Testomac, sans irradiations sous-ster-

nales ou brachiales, et je n'ai pas hésité à les rattacher aune angine de

poitrine, en m'appuyant sur les caractères de ces douleurs et sur l'exis-

tence d'une aortite subaiguë. L'événement a confirmé ce diagnostic, et

l'an dernier ce malade est mort franchement angineux.

Un de mes confrères, auquel je donne des soins depuis longtemps, a

souQert <> affreusement » de l'estomac pendant une année avant d'avoir

de francs accès d'angor pectoris. Le cœur et l'aorte n'olaient le siège

d'aucun bruit morbide, mais la matilé aorlique était augmentée, les

artères cervicales battaient anormalement, il y avait un peu de soulève-

ment des sous-clavières ; le pouls était dur et concentré comme celui de

l'artério-sclérose commençante, les douleurs d'estomac venaient par

crises subites, souvent sous l'influence de la marche ou de l'effort (ce

qui devait mettre sur la voie du diagnostic), parfois sous l'influence du

travail digestif (ce qui devait entretenir l'erreur d'une aSection stoma-

cale). Mais ces douleurs avaient un caractère particulier : elles se tradui-

saient par la sensation d'un « élau qui comprimait violemment la région

épigastrique, d'un pieu de fer et de feu qu'on enfoncerait jusqu'à la

colonne vertébrale ». En m'appuyant sur ces caractères cliniques, j'affir-

mai que tous les eupeptiques ou apéritifs du monde ne feraient rien à

son affection, et j'instituai immédiatement un traitement ioduré, qui

parut un paradoxe en raison de l'action nocive des iodures sur une mala-

die d'estomac, dont notre confrère se croyait toujours atteint. Un an

après, une franche crise d'angor pectoris éclatait et venait me donner

raison.

Il y a près d'un an, je voyais encore une femme atteinte d'angine de

poitrine avec rétrécissement et insuffisance aortiques. Les accès angi-

neux commençaient toujours par l'épigastre, la douleur remontait ensuite

le long du sternum et gagnait l'épaule, le bras et l'avant-bras. D'autres

accès ne présentaient pas ces irradiations, ils s'arrêtaient sur place, en

conservant leur siège épigastrique et donnant ainsi l'apparence d'une

affection gastralgique.

E^fin, voici un autre malade âgé de soixante ans environ, au sujet du-

quel les opinions les plus contradictoires avaient été émises par plusieurs

médecins : gastralgie un peu anormale pour les uns, accès de pseudo-

gastralgie calculeuse pour les autres, troubles cardiaques consécutifs à

une dyspepsie flatulente, ou encore dilatation de l'estomac à forme

cardiaque pour les derniers. Cet homme était venu aussi me consulter

il y a quatre ans, et comme j'affirmais de la façon la plus formelle que

le danger n'était pas à l'estomac, mais à l'aorte et au cœur, qu'il ne
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s'agissait que d'accidents angineux à forme pseudo-gaslralgique liés à

une affection de l'aorte, j'avais contre moi le malade qui répétait inva-

riablement : « Ce n'est pas au cœur que je souffre, c'est à l'estomac, donc

c'est l'estomac qu'il faut soigner. » Et pendant trois ans, cet homme sui-

vant ses inspirations et les ordonnances qui lui prescrivaient une saison

à Vichy, à Fougues ou à Vais, laissa de côté ma consultation. Mais, il y
a six mois, les accidents prennent une autre tournure, la maladie cardio-

aortique se confirme : œdème progressif des membres inférieurs, des

bourses et des parois abdominales,- signes d'aortite chronique avec

souffle systolique et diastolique à la base, avec douleurs rétrosternales,

et quelques accidents lipothymiques. Le médecin du malade voyant mes
tristes prévisions s'accomplir me rappelle, j'insiste alors sur la médica-

tion iodurée, sur le régime lacté, tout en affirmant qu'il était trop tard

parce que l'arlério-sclérose avait envahi le cœur pour donner lieu à une

dégénérescence de son muscle, et le rein pour produire une néphrite

interstitielle (légère quantité d'albumine dans les urines, bruit de galop).

Comment donc, à l'encontre des opinions si nombreuses et si diverses

qui avaient été émises sur la nature de cette affection, étais-je arrivé,

trois ans auparavant, à établir un diagnostic qui s'est confirmé par

la suite? Bien simplement, comme vous allez le voir. Cet homme
souffrait de l'estomac, ou plutôt de la région épigastrique, cela ne fai-

sait aucun doute ; mais les douleurs présentaient des caractères impor-

tants sur lesquels je ne saurais trop appeler l'attention : apparition subite

des accès pseudo-gastralgiques sous l'influence de la marche ou d'un

effort ; leur disparition rapide par le repos, et leur durée tout à fait

éphémère ; coexistence de sensations d'engourdissement, d'endolorisse-

ment du bras droit avec angoisse particulière. Mais ce qui contribuait

surtout à entretenir l'erreur d'une affection gastrique, c'était encore, au

moment de ces crises, l'existence de nausées, de vomituritions, de fla-

tulence et de ballonnement stomacal'.

Sans doute, les partisans de la théorie de la névrite cardiaque peuvent

prétendre qu'il s'agit ici d'une véritable gastralgie, et que ces douleurs

traduisent un état de souffrance réel des filets gastriques du nerf xague.

C'est là une erreur qui peut être très préjudiciable au malade, puis-

qu'elle méconnaît la gravité de telles manifestations, et je n'hésite pas

il déclarer que ces douleurs pseudo-gastralgiques sont déjcà des douleurs

' Liégeois (Je lîainville) a rapporté, à l'appui de ces iJées, l'observation d'une malade qui,

après avoir eu pendant plusieurs mois des accès d'angine de poitrine classique franche-

ment sous-sternale, en eut ensuite avec localisation épigastrique. (Angine de poitrine à

siège épigastrique et à forme pseudo-gastralgique de Huchard.) Bulletin médical des

Vosges, 18S8.)
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angineuses contre lesquelles il faut de bonne heure instituer une médi-

cation rationnelle, c'est-à-dire la médication artérielle qui seule peut

être suivie de succès. Ces faits sont même d'une haute importance pour

le diagnostic et le pronostic, car cette forme d'épigastralgie peut être un

phénomène avant-coureur des crises angineuses classiques et de la mort

subito.

Pour en établir le diagnostic, il ne suffit pas toujours de s'appuyer

sur les caractères de la douleur, sur sa provocation habituelle par la

marche et sa disparition par le repos, sur ses irradiations vers la rpgion

cardio-slernale, il faut encore chercher chez ces malades les symptômes

souvent concomitants de la sclérose artérielle. Dans ce cas, on observe

souvent à droite du sternum un retentissement diastolique de l'aorte

que l'on entend plutôt à gauche au niveau de l'artère pulmonaire chez

les dyspeptiques, lorsque l'aflection gastrique a retenti sur le cœur, ce

qui, du reste, se produit plus rarement qu'on le croit.

L'exemple suivant démontre la possibilité du diagnostic dans les cas

en apparence les plus embarrassants :

J'observe en ce moment un malade atteint de goutte et de dyspepsie,

dont les accès angineux avaient été attribués à cette dernière maladie

et non à une affection de l'aorte. Ce qui confirmait, il y a trois ans, l'un

de nos collègues et maîtres dans celte opinion, c'était l'amélioration

assez rapide obtenue par le régime lacté. Mais, si ce dernier avait agi

favorablement sur les fondions de l'estomac, il avait aussi porté son

action sur l'élat de la tension artérielle qu'il avait modérée, et dont

l'élévation anormale était révélée par l'existence du retentissement dias-

tolique de l'aorte. Et j'ajoutais que, si l'angine de poitrine était réel-

lement d'origine stomacale, on constaterait plutôt ce retentissement

diastolique à gauche du sternum, au niveau de l'artère pulmonaire. Le

diagnostic d'angine de poitrine fut confirmé malheureusement par la

suite. Le malade mourut subitement, après avoir présenté les signes

indéniables d'une aortile subaiguë.

Il ne faudrait pas cependant croire ni me faire dire que toutes les

douleurs gastriques dont se plaignent les aortiques sont toujours de

nature angineuse. Les signes distinctifs sur lesquels j'ai appelé l'atten-

tion permettront de faire le diagnostic entre la gastralgie vraie, et la

pseudo-gastralgie angineuse.

Du reste, en consultant les auteurs anciens, on voit signalés des acci-

dents semblables, dont la vraie nature a été méconnue. Ainsi, Graves

a rapporté l'histoire « d'affections purement fonctionnelles du cœur »,

capables de déterminer la mort » en l'absence de toute altération ana-
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tomique appréciable ». La première observation est surtout intéressante

parce qu'elle permet de reconnaître les traits caractéristiques de l'angine

lie poitrine pseudo-gaslralgique :

11 s'agit d'un gentleman de soixante-cinq ans, menant une vie sobre

cl régulière et ayant toutes les apparences d'une bonne constitution. En

ianvier 1839, « il fut pris subitement, dans la région de l'estomac, d'une

douleur qu'il attribua à une indigestion
;
quelques instants après, il eut

des vomissements, son pouls devint faible et irrégulier, la respiration

pénible et laborieuse, les extrémités- absolument froides. Cet état per-

sista pendant trois heures, malgré les stimulants les plus énergiques ;

puis le malade s'endormit, et le lendemain matin, il ne restait de tout

cet orage qu'un peu de faiblesse et de langueur ».

Dix jours plus tard, les mêmes accès se reproduisirent et persistèrent

encore pendant douze mois jusqu'à la mort, avec la même intensité,

une fréquence plus grande, mais avec une plus courte durée. Graves

put assister à plusieurs de ces attaques dont je veux reproduire devant

vous textuellement la description pour ne pas en affaiblir la portée :

« Le malade était averti de l'approche de l'accès par un sentiment de

défaillance, et par une douleur dans l'estomac ; il s'écriait alors : « Oh !

« la voici qui vient ! » Aussitôt après, survenaient des efforts de vomisse-

ments, des palpitations et une sensation d'élouffement si pénible qu'il

fallait ouvrir toutes les fenêtres, et cependant la respiration n'était pas

sifflante, il n'y avait pas de toux ; la face avait sa coloration naturelle,

mais la physionomie était profondément abattue. Le pouls ne pouvait

plus être senti au poignet, les battements du cœur étaient à peine per-

ceptibles ; à chacune de ces attaques, ce malheureux croyait qu'il allait

mourir. La durée de l'accès variait entre une demi-heure et deux heures
;

parfois même il se prolongeait davantage.

Dans l'intervalle de ces attaques, le pouls était régulier ; on n'enten-

dait aucun bruit anormal dans la région du cœur. Lorsque le malade

gravissait une hauteur ou montait des escaliers, il était en proie à une

certaine terreur, mais il n'avait ni dyspnée ni palpitations. Il n'a jamais

eu d'hydropisie. Ce gentleman consulta successivement les plus émi-

nents praticiens de Dublin ; on s'arrêtait volontiers à l'idée d'un épan-

chemenl thoracique ou d'une lésion organique du cœur ; mais l'autopsie

a démontré que cet organe n'était le siège d'aucune espèce d'altération'.

' Graves prétend qu'il s'agit simplement d'une • alTcclion purement fonctionnelle du

cœur " parfois héréditaire ; et après avoir cité ii ra[)pui deux autres exemples dont l'un

porte la mention d'accès de douleur, partant du milieu du sternum avec propagation

dans le dos et le membre supérieur gauche », il ne prononce pas une seule fois le nom
d'angine de poitrine, mais il termine par ce passage fort important, parce qu'il montre
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Il importe donc de ne pas méconnaître la nature et les allures de ces

accidents pseudo-gastriques, de ne pas trop s'arrêter à leur siège, car

ces accès de douleurs survenant subitement, s'accompagnant de cette

sensation vague d'élouffement, de refroidissement des extrémités chez

un homme qui ne peut gravir une hauteur ou monter des escaliers sans

éprouver une « certaine terreur », ne sont autre chose que des crises

d'angine de poitrine larvée à forme et à siège épigastriques.

L'anatomie pathologique vient à mon secours pour démontrer la réa-

lité de ces angines de poitrine à forme pseudo-gastralgique. Broadbent

qui en a seulement pressenti l'interprétation clinique raconte le fait sui-

vant :

Une femme vient le consulter pour des douleurs d'estomac très vio-

lentes, s'étendant parfois jusque vers l'omoplate et survenant souvent

après les repas. Rien n'appelant l'attention vers le cœur, elle ne fut

pas même auscultée. Quelques jours après, elle mourait subitement, et

l'autopsie Ct constater l'intégrité absolue de l'estomac, un état athéro-

mateux de l'aorte sans lésion de l'orifice, le rétrécissement d'une artère

coronaire et l'oblitération de l'autre.

Si cette observation n'est pas suffisante pour entraîner la conviction,

en voici encore deux autres que j'ai recueillies et que je rapporte avec

tous les détails de l'autopsie, pensant qu'ils serviront de transition natu-

relle entre la description clinique du syndrome angineux et la discussion

de sa pathogénie et de sa cause anatomique que je veux aborder dans

la prochaine leçon.

Les résultats des autopsies de ces deux malades sembleraient, à pre-

mière vue, prouver que la théorie artérielle de l'angor pectoris était en

défaut, puisque je n'ai pas constaté, pendant la vie, les signes habituels

de l'angine de poitrine avec sa douleur franchement sous-sternale et ses

irradiations aux membres supérieurs. Ici, la maladie, qui a été singu-

lièrement dramatisée par les divers palhologistes, ne s'est manifestée

que par des douleurs pseudo-gastralgiques.

Obs. IV. Angine de poitrine à siège épigastrique et à forme pseudo-gastralgigiie .— Signes

d'aorlite avec péricardite sèche et myocardite. Accès de douleurs au creux épigas-

trique, simulant des coliques hépatiques, mais survenant sous l'influence des

efforts ou des mouvements, .amélioration parl'iodure. Mort subite. — A l'autopsie,

que, le premier, le célèbre clinicien de Dublin a saisi l'action nocive du tabac sur le

cœur :

• DifTérenles causes, dit-il, peuvent amener cette singulière perturbation dans les fonc-

tions du cœur ; mais aucune n'a plus d'influence que l'abus du tabac à fumer ou à priser.

Ne perdez pas de vue ce détail, — dit-il encore, — il pourra vous servir à l'occasioB pour
établir votre diagnostic. •
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lésions d'une aorlite subaiguc et chronique, orifice un peu rétréci de la coronaire

droite, oblitération complète de la coronaire gauche'.

La nommée B..., âgée, de trente-huit ans, couturière, entre à l'hôpital

Bichat (salle Récamier, n" :2) le 13 septembre 1886. Elle ne présente dans ses

antécédents personnels ou liéréditaires rien qui mérite d'être noté. Mais, au

mois de février dernier, elle aurait eu une fluxion de poitrine, et aurait con-

servé depuis cette époque une certaine oppression en marchant, et des palpi-

tations fréquentes.

A son entrée à l'hôpital, on trouve le pouls petit et concentré à 96, la face

cyanosée sur un fond pâle, la région du cou animée de battements artériels

violents, la région précordiale soulevée par une ondulation étendue ; la

malade est constamment penchée sur son lit, respirant avec difliculté et pré-

sentant de violents accès de dyspnée avec angoisse, mais sans douleur. Ces

crises d'oppression forment le caractère dominant de la maladie ; elles sur-

viennent soit spontanément, le [dus souvent le soir ou la nuit, d'autres fois

aussi sous l'influence d'une émotion, du travail de la digestion, d'un simple

mouvement. C'est une dyspnée d'effort.

M. Juhcl-Rénoy, qui me remplaçait alors, constate un bruit de va-et-vient

au-devant du cœur, un léger bruit de galop à la pointe, et en l'absence d'un

véritable souflle, un retentissement très prononcé du second bruit diastolique.

Le cœur est dilaté, les battements de l'aorte s'entendent tout le long de la

colonne vertébrale, la malité de la crosse aortique est notablement aug-

mentée. L'auscultation de la poitrine permet de reconnaître l'existence d'une

congestion pulmonaire avec léger épanchement à la base droite, avec râles

sous-crépitants, respiration soufflante, et légère diminution du murmure
vésiculaire. Le foie est un peu douloureux et augmenté de volume, les urines

ne renferment pas d'albumine, les autres organes sont sains, il n'y a pas

(l'œdème des membres inférieurs.

Je n'insiste pas davantage sur les autres détails de cette observation, et je

m'empresse de dire que iM . Juhel-Rénoy établit très judicieusement le dia-

gnostic de péricardite, de myocardile avec aortite très probable.

Pendant trois semaines, les mêmes symptômes se reproduisent, mais c'est

toujours la dyspnée qui prédomine, dyspnée qui pendant ses paroxysmes

devient extrêmement violente, au point que plusieurs fois on crut à un dénoue-

ment fatal. Subitement la malade se levait sur son lit, en proie à une angoisse

dyspnéique extrême, les respirations étaient fréquentes, entrecoupées par des

plaintes continuelles, la face devenait rouge, violacée, les extrémités se

refroidissaient; puis, après une demi-heure ou une heure au plus, cet orage se

calmait, tout rentrait dans l'ordre, et le visage reprenait sa pâleur blafarde

ordinaire.

Quelques jours après ma rentrée dans le service, vers le 10 octobre, un
autre élément s'ajoutait encore à ce symptôme : aux accès subits d'oppression

se joignaient des accès également subits de douleur vive, constrictive, au
niveau du creux épigastrique ; la malade portait sa main à l'estomac où elle

disait souffrir « afl'reusement », puis la douleur irradiait dans l'hypocondre

droit, simulant presque des coliques hépatiques ; et deux ou trois fois cette

' Socicté méd. Jcs hôji., ii
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douleur s'est accompagnée de ballonnement du ventre et de vomissements

bilieux.

Elle disait ressentir au niveau du creux épigastrique une sorte de torsion,

de compression violente, comme si un étau eût rapproché cette paroi de la

colonne vertébrale. Ces douleurs paroxystiques survenaient souvent à la

suite de l'ingestion alimentaire, et cependant rien, ni dans les antécédents, ni

dans les symptômes actuels, ne permettait de croire à une alTection ou à une

complication stomacale ; d'autres fois, — et c'est là un fait important sur

lequel je veux appeler dès maintenant l'attention, — ces douleurs à siège gas-

trique survenaient à l'occasion d'un simple mouvement, d'un effort comme
celui par exemple de se lever pour uriner ; elles avaient une durée de quelques

minutes à une demi-heure ou même une heure. Deux fois seulement, elles se

sont fait sentir très légèrement sous le mamelon avec irradiation ascendante,

à la partie moyenne du sternum. Encore ne s'agissait-il pas d'une véritable

douleur, mais surtout d'une sensation de poids énorme au-dessus de l'appen-

dice xiphoïde, et ces douleurs si violentes propagées de l'estomac à la région

dorsale pouvaient faire croire à un ulcère stomacal.

Je ne m'arrêtai pas à ce diagnostic, mais je dois à la vérité de dire que le

siège insolite de ces douleurs, que leursurvenance après la moindre ingestion

alimentaire me firent méconnaître tout d'abord l'origine et la nature réelle de

ces souffrances. Mais un fait m'avait déjà frappé : la malade avait eu subite-

ment et fréquemment des accès de pâleur {a.cia.le auxquels j'attache une grande

importance diagnostique et pronostique dans l'artério-sclérose, dans les affec-

tions aortiijues en général et les aortites aiguës ou subaiguës en particulier.

Pendant un mois que cette malade fut soumise à mon observation, je ne

constatai, à l'examen du cœur et des vaisseaux, qu'un retentissement insolite

du bruit diastolique de la base à droite, une augmentation considérable de la

matité cardiaque, surtout dans le sens transversal, une étendue plus grande

de la matité aortique, l'existence d'un bruit de souffle systolique diminuant
souvent d'intensité et traduisant une insulfisance fonctionnelle de l'orifice

auriculo-ventriculaire gauche, tous phénomènes qui m'avaient fait maintenir

le diagnostic d'aortite subaiguë avec myocardite et dilatation des cavités du

cœur.

Sous l'influence du traitement par l'iodufe de sodium prescrit .seulement

dans les derniers jours, une amélioration très notable était survenue : les

crises d'oppression étaient moins vives, les accès de douleur moins répétés,

quand le 7 novembre, à neuf heures du soir, après avoir passé une journée

relativement bonne, la malade fut prise subitement, à la suite d'un léger

effort pour monter dans son lit, d'un violent étouffement ; elle porta vivement

la main au cœur, elle s'écria : « J'étouffe, je meurs »
; et une seconde ne

s'était pas passée qu'elle succombait.

Le lendemain matin, on me raconta le fait, et c'est alors que, rapprochant

de cette mort subite ces crises d'épigastralgie angoissante, je les rattachai à

une angine de poitrine à siège épigastrique, et j'annonçai aux élèves que

nous devions trouver à l'autopsie la lésion de l'angine de poitrine, c'est-à-dire

un rétrécissement, une oblitération, ou une sclérose des coronaires.

Autopsie. — Nous trouvons : un intestin et un estomac dilates, mais sans

lésions de leurs muqueuses; un foie graisseux pesant 1,450 grammes, un
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loger état congestif des poumons, des traces de péricardite ancienne à la base

et à la partie moyenne de la séreuse ; un cœur flasque, mou, pesant

502 grammes, extrêmement dilaté, avec insuffisance fonctionnelle de la

valvule mitrale. Le myocarde était épaissi, induré par places, décoloré, avec

(juclques foyers hémorrhagiques dans son intérieur, avec les lésions d'une

myocardile interstitielle bien constatées par l'examen histologique. L'épreuve

(le l'eau faisait constater une très légère insuffisance aortique.

Mais la lésion prédominante existait à la surface interne de l'aorte qui était

le siège d'une inflammation des plus nettes, avec aspect mamelonné, pavé et

gélatineux, et qui était le siège d'une -dilatation réelle. Le bord libre des

valvules sigmoïdes était manifestement épaissi, l'endocarde présentait par

places un aspect d'un blanc nacré, et, comme je l'ai toujours observé dans

toutes les autopsies de ce genre, les cavités du cœur étaient vides de sang,

tomme si elles avaient été lavées.

Je n'insiste pas davantage sur les détails de cette autopsie, et je ne retiens de

mon observation que ce qui peut m'intéresser au point de vue clinique et ana-

lomicjue. Le diagnostic de myocardile et d'aorlite était donc pleinement

confirmé; nous allons voir s'il en était de môme de l'interprétation que j'avais

donnée des crises épigastriques.

L'orifice de l'artère coronaire droite était à peu près normal, quoique un

peu rétréci, mais il laissait passer assez facilement dans son intérieur une

sonde cannelée. L'orifice de l'artère coronaire gauche était absent, il nous a

été impossible de le trouver à la face interne de l'aorte, et nous n'avons pu le

découvrir que par une dissection du vaisseau faite à l'extérieur. J'ai trouvé

alors le vaisseau près de son embouchure, dans une étendue d'un centimètre,

complètement oblitéré par un thrombus adhérent aux parois accolées l'une à

l'autre ; et en introduisant une soie de sanglier pour la faire pénétrer de

l'extérieur dans l'intérieur, j'ai été arrêté inimédiateinenl par une plaque

d'aortite ancienne qui obturait complètement l'orifice. C'est alors qu'à la

surface interne de l'aorte, j'ai pu soulever par le grattage une espèce d'oper-

cule qui bouchait complètement l'orifice de l'artère coronaire gauche. Une
fois cet opercule enlevé, je n'ai pu encore faire pénétrer dans la coronaire

extrêmement rétrécie une soie de sanglier.

Ainsi donc, il y avait obturation complète de la coronaire gauche par suite

de l'existence de cette plaque d'aortite qui en bouchait l'entrée, et il y avait

oblitération du même vaisseau par suite de l'épaississement inflammatoire de

ses parois et de la présence d'un caillot thrombosique.

Obs. V. — .Accès pseudo-gastralgiques d'angine de poitrine, puis accès nocturnes et

diurnes sous l'influence des efforts. — Rétrécissement et insuffisance aorliques;

aortite subaiguè ; dilatation de l'aorte. — Signes d'hypertension artérielle ; aug-

mentation du souffle diastolique de l'aorte sous l'iiiftuence des accès. Améliora-

tion sous l'influence de la médication iodurée ; aggravation par la digitale, l'anti-

pyrine et l'acétanilide. Mort subite. — A l'autopsie, rétrécissement et oblitération

de l'arlère coronaire gauche, aortite, dilatation et lésions orilicielles de l'aorte,

sclérose dystrophique du cœur, atrophie partielle du ventricule gauche'.

' Société médicale des Itûpitaux, 1888.
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G... (Stéphanie), âgée de cinquante - sept ans, couturière, entre le

2:î mars 1887 à l'hôpital Bichat.

Il est impossible d'avoir aucun renseignement de quelque importance sur

ses antécédents héréditaires. Son père est mort d'un accident ; sa mère, à

soixante-seize ans, d'une maladie inconnue.

Ses antéce'dents pei'sonnels sont nuls également : pas de syphilis, pas

d'alcoolisme, pas de fièvre typhoïde ni de variole ; mais, depuis 1887, elle se

plaint de douleurs vagues dans les deux genoux, douleurs qui ne l'ont, du
reste, jamais arrêtée dans son travail. Elle n'est pas nerveuse et ne présente

aucun des stigmates de l'hystérie. — La première apparition des règles date

de l'âge de onze ans ; celles-ci ont toujours été normales, faciles, seulement

accompagnées parfois de migraines assez violentes. Elle est accouchée à vingt

et un ans ; son unique enfant n'a jamais été malade, et n'a jamais présenté

aucun signe d'affection diathésique.

La ménopause est survenue rapidement à l'âge de cinquante-trois ans,

époque à laquelle mourut sa mère et survinrent de grands chagrins. Les

maux de tête qui accompagnaient toujours ses époques menstruelles cessent

alors et sont remplacés par des douleurs vagues « dans la poitrine et dans le

dos •. Quelques mois après la disparition de ses menstrues, elle s'aperçoit que

la marche est moins facile ; dès qu'elle fait quelques pas un peu vite, dès

qu'elle monte un étage ou qu'elle gravit une côte, elle est obligée de s'arrêter,

parce qu'elle est essoufflée et qu'elle ressent une sensation « pénible » (qu'elle

ne sait pas caractériser autrement) dans la poitrine ; mais cette sensation

n'existait pas encore dans la région cardio-aortique ; elle ne paraissait avoir

son siège qu'au creux de l'estomac. Cette oppression et cette sensation

pénible se montraient encore parfois après le repas du soir, surtout lorsqu'elle

se livrait à un effort (angine de poitrine à siège épigastrique ou pseudo-gas-

tralgie angineuse).

Il y a un an et demi, elle eut un érysipèle de la face qui dura trois

semaines, et à la suite duquel ses jambes, dit-elle, sont restées enflées pendant
quatre mois.

Les véritables accès d'angor pectoris ne datent que de huit mois. Au début,

ceux-ci survenaient d'abord pendant la nuit, sans cause appréciable, durant

son sommeil. Plus tard, ils se produisirent aussi pendant le jour, mais alors

sous l'influence d'un effort et d'une marche un peu précipitée. Elle éprouvait

une sensation nette de constriction intra-thoracique, comme si i on la serrait

violemment dans un étau ». La douleur irradiait ensuite dans le bras gauche

et jusqu'aux deux derniers doigts. D'autres fois, elle débutait par la région

épigastrique et irradiait à la région dorsale de la colonne vertébrale, au point

de faire croire à lexistence d'un ulcère de l'estomac, pour lequel elle fut

traitée par un médecin de la ville. Mais ces douleurs ne survenaient le plus

souvent qu'à la suite de la marche ou d'un effort, et ce n'est même'que sous

cette dernière influence qu'elles apparaissaient le soir après l'ingestion ali-

mentaire ; de plus, elles avaient un caractère de compression très accusée,

avec angoisse tout à fait spéciale, etelles n'avaient été accompagnées d'aucun

trouble digestif. Les crises angineuses, d'abord peu fréquentes, revenaient

dans ces temps derniers cinq à six fois par jour, et pendant la nuit, elles

étaient toujours plus intenses et plus longues. Ainsi, celles du jour avaient

une durée de quelques minutes, tandis que celles de la nuit duraient une

HENRI HUCllARD. — MALADIES DU CŒUR. 35
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(.Icmi-hcure à une heure. Elle avait si bien remarqué que ses crises nocturnes

survenaient surtout à la suite d'un repas quelconque, qu'elle avait d'elle-

même supprimé celui du soir.

Le lendemain de son entrée à l'hôpital, c'est-à-dire le 23 mars 1887, nous

la trouvons dans l'état suivant : Le visage est pâle, un peu amaigri, et les

jours d'après, je constate de temps en temps des accès de pâleur faciale;

les membres inférieurs sont légèrement infiltrés au niveau des malléoles
,

mais cet œdème, quoique léger, est dur à la pression du doigt ; la poitrine

est bombée, présentant tous les caractères extérieurs d'un emphysème pulmo-

naire (jue la percussion et l'auscultation de la poitrine permettent de recon-

naître de la façon la plus formelle. Les urines sont normales, un peu pâles,

d'une abondance moyenne (1,000 à 1,300 grammes par jour), et ne renferment

aucune trace de sucre ou d'albumine. Le foie n'est ni douloureux, ni

augmenté de volume, quoique les conjonctives paraissent présenter une

teinte très légèrement subictérique.

C'est vers l'appareil circulatoire que se concentre l'intérêt :

Le cœur présente les signes d'une hypertrophie manifeste : il y a de la

voussure précordiale ; la poitrine bat vers le sixième espace intercostal, en

dehors du mamelon, et la palpation permet de reconnaître les caractères du
cœur impulsif; la systole cardiaque se fait brusquement, et soulève la main
avec violence.

L'aorte est dilatée : sa largeur, constatée par la percussion, mesure 2 cen-

timètres de plus qu'à l'état normal; à la palpation, on sent une sorte de

frémissement à la base du cœur, dans la région de l'aorte, surtout au niveau

de la [)remière pièce sternale et de l'articulation chondro-slernale droite-. On
constate, de plus, un battement des artères sous-clavières, qui paraissent un
peu surélevées ; mais il n'y a pas de battements anormaux des artères cervi-

cales.

Le pouls radial est fort, vibrant, concentré, difficile à déprimer, régulier,

un peu fréquent (90 à 110 pulsations) ; la mensuration sphygmomanome-
Irique permet de constater une augmentation manifeste de la tension arté-

rielle. Les artères radiales et temporales ne présentent aucun caractère

athéromateux.

A Vauscultation du, cœur et de l'aorte, on ne constate aucun souffle à la

pointe ; les bruits sont seulement parcheminés. A la base, à droite du sternum,

retentissement diastolique, ayant un timbre tympanique et clangoreux. Il

existe un double souffle : le premier systolique, plus fort, plus dur, se pro-

longeant dans les artères du cou, et surtout accentué au niveau du frémisse-

ment perçu par la palpation ; le second plus doux, aspiratif, se prolongeant

en bas, le long du sternum.

Les crises dont se plaint la malade se caractérisent par des phénomènes
d'oppression et de douleur. Dans la journée, sous l'influence d'un effort quel-

concjue, de la marche, de l'action de s'habiller, de monter sur son lit, la

respiration devient pénible, rapide, entrecoupée ; on compte alors de 40 à
80 respirations par minute. L'inspiration est assez facile, l'air paraît bien

pénétrer dans la poitrine, puis la respiration est pour ainsi dire suspendue en
effort expiratoire, enlin il se produit une expiration brève, comme par
détente. La gène respiratoire s'accompagne très rapidement d'une sensation
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de compression, de poids et d'étau, siégeant d'abord au creux épigastrique ;

celte sensation s'accuse ensuite dans la région rétrosternale, qui devient le

siège d'une violente douleur avec irradiations multiples dans le dos, l'épaule,

le bras et la main gauche. D'autres fois la douleur déliute par le coude gauche,

puis elle remonte vers l'épaule, et se lixe pendant quelques minutes dans la

région cardio-aortique, où elle détermine une vive angoisse. La face pâlit, les

extrémités se refroidissent, et dès que la crise se produit, la malade se lève,

se place debout appuyée contre la muraille, le corps penché en avant [attitude

aortiqué), les bras tendus, le visage anxieux, les yeux grandement ouverts

dans l'attente d'une lin prochaine. Alors, elle craint de parler, ou ne parle que

d'une voix entrecoupée, par monosyllabes ; il lui semble qu'elle ne respire

plus, quoiqu'il n'y ait pas de dyspnée à proprement parler, et la douleur est

inde'finissable. Tout cela se calme au bout de quelques minutes ; elle reprend

à pas lents et comptés sa marche interrompue, puis elle se jette sur un siège

où elle reste quelque temps immobile dans la crainte d'une crise nouvelle.

Souvent, l'accès se termine par des éructations gazeuses.

J'ai pu ausculter le cœur dans le cours de ces accès, et je l'ai toujours

trouvé presque impassible au milieu des plus vives douleurs; ses battements

restent réguliers, normaux, sans arythmie; mais parfois, quelques systoles

sont violentes, le choc précordial énergique en coup de bélier, plusieurs bat-

tements sont forts et précipités, puis tout rentre dans l'ordre, elles battements

cardiaques i-eprennent promplement leur régularité. — Mais il est un phéno-
mène que j'ai constaté, c'est l'exagération du souffle diastolique au moment
même de la crise Chez d'autres malades, j'ai même entendu se produire pour

la première fois, sous l'oreille, un souffle très léger, doux et aspiralif au niveau

de l'orilice aorlique, souffle qui disparait avec la fin de l'accès angineux. Ces

deux phénomènes, — exagération d'un souffle diastolique de l'aorte préexis-

tant, et production d'un souffle diastolique pendant une crise, — sont dus à

la même cause, à l'exagération rapide de la tension dans tout le système aor-

lique, laquelle se manifeste au début ou dans le cours de presque toutes les

attaques de sténocardie. Dans leur intervalle, la malade éprouve presque
continuellement une douleur rétro-sternale ; mais la pression au creux épi-

gastrique, sur le trajet des phréniques et dans toute la région cardio-aortique,

ne détermine ou n'augmente aucune douleur. Enfin, pendant la crise, l'aus-

cultation du poumon permet de constater l'entrée facile de l'air dans les

bronches ; il n'y a aucun râle dans la poitrine. Les tracés sphygmographique
et cardiographique qui ont été pris pendant une attaque d'angor, font cons-

tater les modifications suivantes : la ligne d'ascension devient plus longue,

. plus penchée ; il en esl de même de la ligne de descente, le dicrotisme normal
lend à disparaître ; en un mot, le pouls prend de plus en plus les caractères

du rétrécissement aortique.

Je la soumets au régime lacté exclusif; je prescris le repos, quelques légers

laxatifs pour éviter les efforts dans l'acte de la défécation ; de plus, la malade
doit prendre 1 gramme d'iodure de potassium en quatre fois, et quatre gouttes

de solution alcoolique de trinitrine au 1U0° en deux fuis.

Elle continue régulièrement ce traitement du 24 au 31 mars. Dès lors, les

accès sont moins fréquents, moins douloureux ; les accès nocturnes sont sup-

primés.
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Le 31 mars, j'élève à 2 grammes la dose d'iodure
;
je supprimé la trlni-

trine et je fais appliquer six ventouses scarifiées à la base du cœur. — Les

urines diminuent d'abondance (300 à bOO grammes), sans trace d'albumine

ou de sucre. Nous voyons apparaître un anthrax dans la région dorsale.

2 avril. — Prescription : 2 gr. 50 d'iodure, six gouttes de trinitrine et laitage.

Les jours suivants, les urines augmentent jusqu'à 500 et 800 grammes, et,

à partir du 5 avril, elles atteignent 1,200 à 1,500 grammes. Les crises dimi-

nuent, et l'anthrax est ouvert le 10 avril par une incision cruciale profonde.

Le 12 avril, la malade, ne pouvant plus supporter le régime lacté, est mise

à un degré d'aliments. Dès lors, les urines descendent à 500 grammes et même
à 200 grammes par jour, probablement sous l'influence de l'acétanilide, qui

lui avait été prescrite pendant quatre jours à la dose de 50 centigranmies,

dans le but de calmer ses douleurs. Celles-ci, au contraire, reprennent une

acuité nouvelle, et le médicament est supprimé le 17 avril.

A cette époque, elle est remise au régime lacté, à l'iodure (2 gr.); les crises

diminuent, les urines montent progressivementjusqu'à 2,000 et 2,500 grammes.
Le 27 avril, je prescris 3 grammes d'iodure ; les urines augmentent encore

jusqu'à 3,500 et 4,200 grammes. Pas d'albumine. Les accès d'angor diminuent

d'intensité jusqu'au 10 mai, époque à laquelle je fais cesser l'iodure pendant

quatre jours. Celui-ci est repris alors aux doses croissantes de 4 à 6 et 6 gr. 50

par jour, en y associant quelques injections de morphine (car la malade ne

pouvait supporter les inhalations de nitrite d'amyle). La médication iodurée

est très bien supportée ; elle ne produit que quelques boutons d'acné dissé-

minés sur la face, dans les régions du dos et de la poitrine; elle augmente
certainement la quantité d'urine qui se maintient toujours entre 3 et 4 litres,

et son administration est toujours suivie de la sédation des phénomènes dou-

loureux. Cependant un jour, le 30 avril, ceux-ci paraissant avoir acquis une

nouvelle intensité, je prescris 3 grammes d'antipyrine en trois fois; le lende-

main, la quantité des urines tombe de 3 litres à 1 litre et demi ; les douleurs

deviennent plus violentes, et je cesse le médicament.
Jusqu'au 10 juin, l'amélioration s'accentue; mais, à cette époque, le cœur

faiblit et se dilate, ses battements sont moins fortement frappés, le choc pré-

cordial plus faible, et l'on voit apparaître aux veines du cou un peu de reflux

veineux ; les membres inférieurs s'infiltrent davantage. Je prescris alors, le

12 juin, la macération de digitale à la dose de 40 centigrammes, et, pendant

les quatre jours suivants, la même préparation, en ayant soin de diminuer

la dose de 10 centigrammes par jour (soit 20 centigrammes le quatrième jour

et 10 centigrammes le cinquième jour). Sous l'inlluence de cette médication,

les crises deviennent certainement plus violentes, plus fréquentes, et la diurèse,

au lieu d'augmenter, descend de 2,500 grammes jusqu'à 1,500 grammes et

même 1 litre.

Le 18 juin, la malade reprend 6 grammes d'iodure, et, pendant trois jours,

les crises sont encore supprimées. Mais, comme les phénomènes d'affaiblisse-

ment cardiaque s'accusent encore, je prescris de nouveau de la digitale sous

forme de teinture, à la base de 60, 50, 40 et 30 gouttes pendant quatre jours.

Les urines tombent encore de 2,500 à 800 grammes. La digitale est supprimée

le 2o juin, et, deux jours après, 3 grammes d'iodure sont encore prescrits. Le

jour même, la quanlité des urines s'élève à 1,600 grammes.
La 28 juin, la malade s'était levée précipitamment pour aller à la garde-
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robe. Elle venait de traverser la salle, quanJ tout à coup elle s'arrête ; elle

tombe à la renverse comme une masse, en s'écriant : « Oh 1 mon dosl » Elle

était morte.

Avant de donner la relation de l'autopsie, je dois rappeler que le diagnostic

porté pendant la vie, dès les premiers jours de l'entrée de la malade à l'hôpi-

tal, avait été celui-ci :

« Angine de poitrine due à un réirécissement ou à une obliléralion des

artères coronaires. Aortitc chronique avec poussées d'aortite aiguë. Dila-

tation de l'aorte. Rétrécissement et insitfflsance aorliques. »

Autopsie le ;-50 juin 1887.

Le foie, du poids de 1,700 grammes, est seulement un peu congestionné.

La rate saine, un peu diflluente, pèse 180 grammes.
h'estomac est absolument sain ; il ne présente aucune trace d'inllamma-

tion ou d'ulcération ancienne.

Les reins pèsent 3:20 grammes ; ils sont très congestionne, surtout à

gauche ; la capsule est légèrement adhérente ; les artères rénales sont remar-

quables par leur volume considérable.

h'ulérus présente un corps fibreux crétacé, du volume d'une grosse noix.

Congestion veineuse des méninges et du cerveau; pas d'hémorrhagie ni de

foyers de ramollissement dans le cerveau ; pas d'embolie ni de thrombose.

Aux poumons, on constate un emphysème assez considérable, mais sans

traces d'embolie dans toutes les divisions de l'artère pulmonaire qui ont été

disséquées avec soin.

La crosse de Yaorte est dilatée ; elle mesure 10 centimètres et demi de

circonférence au niveau de sa courbure ; elle est très athéromateusc, présen-

tant un aspect pavé avec plaques dures osseuses, et plaques molles et gélati-

niformes. Quelques-unes au-dessus du bord libre des valvules sigmoïdes, sont

ulcérées, laissant sortir par la pression une bouillie jaune rougeàtre. Les

parois de l'artère présentent un épaississement considérable. On constate un
rétrécissement et une insuffisance aortiques. L'aorte thoracique et abdomi-
nale présente peu de lésions : quelques plaques molles jaune pâle très espa-

cées.

h'orifice de l'artère coronaire gauche est complètement oblitéré. L'artère

coronaire droite, quoique très atliéromateuse, est au contraire très dilatée

dans tout son parcours.

Le cœur pèse 485 grammes avec l'aorte thoracique ; il présente de la sur-

charge graisseuse, surtout à la face postérieure, sur le trajet des vaisseaux

coronaires et dans le grand sillon transversal de la base. Sur la face anté-

rieure du ventricule gauche, vers la pointe et à l'extrémité de la branche des-

cendante de la coronaire antérieure, existe un foyer de myocardite scléreuse

mesurant 3 centimètres carrés environ. Une coupe, pratiquée à ce niveau,

montre que le foyer est plus rapproché du péricarde, que la paroi est amincie,

et qu'elle mesure une épaisseur d'à peine 8 millimètres. Au contraire, le reste

des parois ventriculaires à gauche mesure de I centimètre à \ centimètre et

demi d'épaisseur, avec teinte brun jaunâtre, surtout dans les parties externes

de la coupe, et quelques foyers de sclérose très petits dans les couches sous-

endocardiques.

La valvule mitrale est légèrement épaissie, et son orifice mesure M centi-
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mètres et demi. Pas de caillots dans le ventricule gauche, qui est vide de sang.

et dont la surface endocardique présente un aspect lavé que l'on rencontre

dans presque toutes les autopsies des angineux, et qui avait fait admettre par

Heberden l'idée d'un spasme du cœur dans le cours de l'angor pectoris. La
coupe des piliers est d'un jaune grisâtre ; la coupe de la pointe offre des tractus

fibreux manifestes. La circonférence interne du ventricule gauche mesure
18 centimètres.

L'oreillette gauche est dilatée sans altération de ses parois.

Le ventricule droit présente des parois amincies, envahies par la graisse

sur deux tiers environ d'épaisseur. La circonférence de la valvule tricuspide

mesure 13 centimètres et demi ; l'orifice de l'artère pulmonaire est sain. On
observe dans le ventricule droit quelques taches jaunâtres de sclérose sous-

endocardiquc. A la coupe des parois, traînées graisseuses dans l'interstice des

muscles.

Les artères périphériques (radicales, pédieuses, fémorales, temporales,

etc.) sont saines.

Quelques petites plaques blanchâtres dans les carotides et les sous-clavières.

Examen micrographique (fait par Weber).

Artères coronaires. — L'orifice de l'artère coronaire gauche est oblitéré.

Il n'existe pas dans son voisinage de coronaires supplémentaires. L'orifice de

l'artère coronaire postérieure, au contraire, est largement ouvert. De plus,

il existe à l'un de ses côtés quatre orifices très petits de coronaires supplémen-

taires, disposés sur une même ligne et à la même hauteur que l'orifice principal.

A la simple inspection des deux coronaires, on constate aussitôt que la coro-

naire gauche est beaucoup moins développée que la postérieure. Celle-ci, en

effet, est très dilatée, et mesure en largeur, étalée, l!2 millimètres.

Toutes deux sont très athéromateuses, sans toutefois que le processus ait

causé leur ossification. Les plaques athéromateuses sont en général peu sail-

lantes, quoique nombreuses, et les orifices des collatérales qui en naissent

sont la plupart rétrécis par la lésion. Nulle part il n'est impossible de distin-

guer à l'œil nu l'existence de points rétrécis ou même oblitérés. Il est à remar-

quer, cependant, que les artérioles qui correspondent à la région de la paroi

ventriculaire amincie sont toutes d'un très petit calibre et nettement atrophiées,

participant ainsi à l'atrophie générale de la coronaire antérieure. Il en est de

même de l'artère de la cloison.

Cœur. — Les coupes des piliers de la valvule mitrale montrent que ceux-ci

sont le siège d'un processus scléreux très intense. Il s'agit ici, au point de vue

topographique, d'une sclérose dystrophique des plus nettes. En certains

points, elle est tellement avancée qu'il ne reste plus autour des artérioles

atteintes d'endartérite oblitérante que quelques rares débris de fibres muscu-

laires. Il est manifeste que la lésion ne procède pas d'une endocardite chro-

nique propagée au myocarde ; on voit, en effet, sur toute la périphérie de la

préparation et siégeant immédiatemenl au-dessous de l'endocarde, d'ailleurs

peu épaissi, une zone circulaire de fibres musculaires, enveloppant entière-

ment la sclérose centrale et les îlots musculaires péri-artériels qui n'ont pas

encore été détruits. A un fort grossissement, on voit de nombreux capillaires

dilatés disséminés au milieu du tissu fibreux. Les fibres musculaires sont trè^
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altérées, les unes atrophiées, d'autres présentant des vacuoles centrales, quel-

quefois de'veloppées à un tel point qu'il ne reste plus de la fibre musculaire

qu'une figure arrondie comme la coupe d'un vaisseau tapissé par les débris

de la fibre musculaire. Pas de dégénérescence graisseuse delà fibre cardiaque.

Sur les préparations, il n'est pas possible de reconnaître de dégénérescence

amyloïde. De plus, on ne voit pas de travées élastiques naître de l'endocarde

ou de la tunique des artères pour se perdre entre les fibres musculaires dans
l'intérieur des masses scléreuses.

Tels sont les résultats obtenus sur les coupes colorées au carmin, à l'acide

osmique, à l'éosine et à la potasse. Toutes les autres coupes des piliers four-

nissent les mêmes lésions avec une intensité variable.

Sur les préparations obtenues à l'aide des coupes faites dans la paroi ven-

triculaire, siège de l'amincissement et du foyer de sclérose du myocarde
visible à l'œil nu, on retrouve la même topographie du processus scléreux,

c'est-à-dire la sclérose dystrophique. Cependant ici l'endocarde et le péricarde

sont, en certains points, en contact avec la sclérose profonde du myocarde.

L'éosine révèle çà et là, au milieu des taches de sclérose, des amas de fibres

élastiques qu'il est impossible de rattacher, il est vrai, au moins sur nos pré-

parations, soit aux artères, soit à l'endocarde ou au péricarde. En somme, le

foj'er de sclérose pariétale qui accompagne l'amincissement de la paroi nous

semble être en relation intime avec les lésions artérielles, au même titre que

la sclérose des piliers.
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ANGINE DE POITRINE (suite)

II. Symptomatologie. {Marche, terminaisons., éliologie, diagnostic.)

I. Marche. — Nombre des accès. Leur disparition temporaire après chaque poussée

d'aortite. Ânginnpliobie. — Durée des accès. Leur apparition par la marche, leur

disparition rapide par le repos. Accès imbriqués, subiutrants, état de mal angi-

neux.

II. Terminaisons. — Mort subite très fréquente. Parfois, mort riipide par insuflisance

myocardique ,
par asphyxie. Mort tente par asystolie

,
par cachexie artérielle.

Mort par alTection intercurrente (rhumatisme articulaire aigu, infarctus et -rup-

ture du cœur, hémorrhagie cérébrale, urémie, etc.).

Mécanisme de la mort subite. Effets de la ligature des coronaires. Influence des

altérations des ganglions du cœur. Paralysie léflexe du myocarde, ou intoxication

locale du muscle cardiaque? Antagonisme physiologique et clinique entre l'angor

pectoris et l'asystolie. Erreur de Beau assimilant l'angine de poitrine à l'asystolie.

Cas de guérison spontanée.

III. Etiologie. — A). Causes prédisposantes. — a). Influence du sexe, de IVfge. — 6).

Obésité; son peu d'importance. — c). Professions, causes morales. — d). Climats et

saisons. — e). Influence réelle de Vhérédilé.

L'étiologie de l'angine de poitrine se confond avec Tétiologie des artérites.

/). Syphilis. — Observations d'angines de poitrine syphilitiques.

g). Alnxie locomotrice. — Discussion des faits. L'angine de poitrine ne dépend pas de

ran"eclion nerveuse ; elle est liée aux lésions artérielles et aortiques relativement

assez fréquentes dans le tabès. Confusion possible avec les douleurs fulgurantes

du thorax et des bras. Faits à l'appui. Fréquence des crises viscérales, à l'esto-

mac, à l'intestin, à la région rénale ; absence de crises viscérales cardiaques.

h). PcriencéplialitK diffuse^ maladie de Parkinson, affections mentales. — Influence

unique de l'artério-sclérose dans ces maladies sur la production de l'angine de

poitrine. Exemple d'angor pectoris dans le cours de la paralysie agitante.

t). Importante influence de la goutte. Angine vraie et angines fausses.

j). Rliumatisme, arthritisme, lierpétisme.

k). Diabète. — L'angine de poitrine diabétique n'existe pas. Angines arthritiques,

artério-scléreuses chez les diabétiques. Manil'estations cardiaques du diabète.

/). Impaludisme. — Tabagisme. — Saturnisme. — Alcoolisme.

B). Causes occasionnelles. — Provocation des accès par la marche, le mouvement,
l'effort.
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Crises nocturnes spontanées ; leurs caractères cliniques, leur intensité et leur durée.

InQuence de l'hypertension artérielle : grossesse, état puerpéral, menstruation.

IV. Diagnostic. Interrogatoire de deux malades.

Après avoir décrit les principaux caractères cliniques des accès angi-

neux, il faut maintenant étudier leur marche, leurs modes divers de

terminaisons, leur diagnostic et leurs causes prédisposantes ou occa-

sionnelles. A ce dernier point de vue, je démontrerai que Tétiologie de

l'angine de poitrine se confond avec celle des artérites chroniques, ce

qui est déjà un argument sérieux en faveur de l'origine artérielle du

syndrome de Rougnon-Heberden.

I. Marche. — La marche, le nombre et la durée des accès sont très

variables, et du reste subordonnés à la marche et à la durée de l'affection

qui leur donne naissance.

Un malade peut succomber à son premier accès, et comme celui-ci

est alors constitué par une syncope mortelle sans douleur, il arrive

souvent que l'on méconnaît la nature de l'affection, qu'on l'allribue

faussement à la rupture d'un anévrisme ou à une hémorragie cérébrale,

maladies qui peuvent provoquer une terminaison rajiide, mais rarement

subite.

Quelques-uns ont des accès extrêmement rares, à un ou plusieurs

mois de distance; d'autres pendant plusieurs mois ont une série d'at-

taques qui se reproduisent fréquemment pour cesser et se renouveler

seulement quelques semaines après. Cela prouve que l'affection est acci-

dentée comme la cause analomique qui lui a donné naissance, et puisque

l'angine de poitrine se développe assez souvent chez les malades atteints

d'aortite aiguë, on s'explique facilement ces apparentes anomalies, en se

rappelant que la marche de celle dernière affection n'est pas continue,

puis qu'elle est subordonnée aux poussées aiguës se manifestant de temps

à autre du côté de l'aorte [aortite à répétition). Ce fait explique une

observation inédite de Brouardel, relative à un malade qui, à l'âge de

quarante-cinq ans, eut plusieurs accès angineux, lesquels disparurent

complètement pendant près de vingt ans pour reparaître beaucoup plus

tard et entraîner finalement la mort subite.

D'autres malades, plus nombreux, voient leurs accès augmenter pro-

gressivement de nombre et d'intensité, se reproduire à propos du

moindre effort, de la plus petite cause, comme j'en ai cité de nombreux

exemples, au point que la vie de ces malheureux se passe dans la crainte

perpétuelle de la mort. Quelques-uns même sont atteints, surtout les

névropathes, d'un état moral auquel j'ai donné le nom à'anginophobie.
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La durée des accès est très variable : elle peut être de quelques

secondes à quelques minutes. Lorsqu'ils sont provoqués par la marche,

les malades savent qu'ils les prolongent s'ils continuent à avancer de

quelques pas, et qu'ils les font disparaître immédiatement par le repos.

Le plus souvent, ils s'arrêtent instinctivement ; car, suivant l'expres-

sion de l'un d'eux, il lui serait impossible de faire un pas de plus,

(( même si avec un revolver placé contre la poitrine, on lui comman-

dait de marcher ». Cependant, les accès peuvent avoir une durée

d'un quart d'heure à une demi-heure,' et il est encore à remarquer que

les plus longs sont les accès spontanés et nocturnes, lesquels peuvent

avoir une durée d'une à deux heures.

On a vu des cas, et j'en ai observé quelques-uns, oîi un accès d'angine

avait duré plusieurs jours, et Desportes cite un exemple d'une durée

de sept jours, ce qui est une erreur. Car, il s'agit alors d'accès imbriqués

ou subinlrants qui peuvent constituer ce que j'appelle l'état de mat

angineux.

J'ai vu un malade, atteint depuis un an d'accès angineux, succomber

après avoir éprouvé pendant trente-six heures une douleur rétro-sternale

permanente avec parésie douloureuse du bras gauche, douleur inter-

rompue fréquemment par une sensation d'étau et de compression extrê-

mement violente au sternum. C'est ainsi qu'il faut également interpréter

le cas de cet autre angineux, dont j'ai raconté brièvement l'histoire; chez

lui, l'angine de poitrine ne se manifestait que par des douleurs au niveau

du biceps et il mourut seulement dix heures après un accès, dans un

état demi-syncopal presque permanent.

Je rappelle encore le fait rapporté par un de mes anciens internes',

relatif à un homme de quarante-trois ans, alcoolique, atteint de rétrécis-

sement et d'insuffisance aortiques; il succomba, par la suite, à une série

de crises dont la durée n'avait pas été moindre de deux heures.

IL Terminaisons. — La terminaison de l'angine de poitrine livrée à

elle-même est presque toujours fatale. Le pronostic de ce syndrome est

donc d'une extrême gravité.

Dans les développements que j'ai consacrés à sa symptomatologie,

j'ai souvent parlé de la 7nort subite, comme étant la terminaison la

plus fréquente de l'angor pectoris. Personne n'ignore que les choses se

passent ordinairement ainsi. Mais, cette terminaison peut survenir de

• Peunel. Angine de poitiine et état de mal anfiineux probablement d'origine alcoolique

suivis de mort cliez un sujet aortique {Journal deméd. de Paris, 188G).
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deux manières différentes : dans le cours ou à la fin d'un accès dou-

loureux, ou encore brusquement, par le fait d'une syncope, sans que

celle-ci ait été précédée ou accompagnée d'une douleur quelconque.

Quelques auteurs ont pensé qu'alors le malade meurt entre deux accès

angineux, en ne considérant pas celte syncope comme un élément de

la maladie elle-même. C'est là une erreur : l'angine de poitrine est

une affection syncopale — syncopa anrjens ou anginosa, comme le disait

si bien Parry — et les malades tombent habituellement comme fou-

droyés, sans faire un mouvement, sans proférer une plainte. C'est la

mort sans phrase, comme on le dit.

Un de mes malades jouait au billard ; subitement on le voit pâlir,

et devenir livide ; on se précipite vers lui, on le soutient ; aussitôt il

s'affaisse, sans proférer un son, dans les bras de ses amis accourus vers

lui; il était mort debout. — Un autre s'arrête subitement au milieu d'une

conversation commencée et tombe comme une masse sans finir sa

phrase. — D'autres encore tombent foudroyés en prononçant ces

quelques mots : « Oh, mon cœur. » — Quelques-uns font quelques mou-
vements, portent la main à la région prccordiale, comme pour en arra-

cher un corps étranger, et ils s'affaissent. — L'un d'eux veut prendre

place dans un tramway qui passe ; il fait quelques pas en courant; sou

dain, on le voit étendre les bras en avant, et tomber la face contre terre
;

il était mort. — Enfin, on les trouve souvent morts dans leur lit, et la

terminaison a été tellement rapide et silencieuse que la personne couchée

à côté n'a rien vu, rien senti, rien entendu.

Le vulgaire attribue les morts subites à la « rupture d'un ané-

vrisme »
;
je suis convaincu que, dans la plupart des cas, elles sont dues

à des angines de poitrine méconnues.

La mort peut être seulement rapide, et survenir moins brusquement,

moins brutalement, à la suite de plusieurs accès imbriqués ou subin-

trants, dans le cours ou à la fin d'un accès d'une durée plus ou moins

longue. C'est ainsi que j'ai vu mourir plusieurs malades.

L'un d'eux, en particulier, a subi pendant deux jours, d'une façon

presque continue, les étreintes répétées de son mal avec refroidissement

progressif des extrémités, diminution et petitesse du pouls radial, dis-

parition du choc précordial, diminution, puis absence du premier bruit

cardiaque, ce qui donnait lieu ainsi à la sensation des bruits du cœur

fœtal, ou embryocardie. Puis, après une série d'accès qui ont affaibli

le cœur de plus en plus, la mort est survenue rapidement dans un état

syncopal.

D'autres fois, la terminaison rapide a lieu non par syncope, mais au
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milieu fie véritables symptômes a<iphyxiquei^. C'est à ce genre de mort

qu'a succombé le malade dont j'ai rapporté longuement l'observation '
:

A 9 heures du soir, il se plaint d'une violente angoisse, d'une dou-

leur atroce avec sensation d'étouEfement à la région précordiale, puis il

devient violacé, portant constamment les mains au-devant de la poitrine

comme pour y arracher un poids insupportable. A 11 heures et demie,

on le trouve toujours en proie à de vives souffrances, dans un état de

cyanose très prononcée ; il fit alors trois ou quatre inspirations et suc-

comba rapidement. Or, à l'autopsie, oh trouva une oblitération complète

de la coronaire droite et un rétrécissement de la coronaire gauche.

Je profite de ce fait pour rappeler, en passant, que la lésion de la coro-

naire droite donne plus souvent naissance à des accidents respiratoires

et asphyxiques.

Un autre angineux observé pendant plusieurs mois, avec un de mes

confrères, sur le point de rentrer chez lui, se sent pris subitement d'une

vive oppression; il entre dans une pharmacie, boit quelques gouttes

d'eau de mélisse et s'affaisse. Au bout d'une demi-heure environ, ses

enfants, qu'on avait été prévenir, le voient sans connaissance, respirant

à peine, avec le cou énormément gonfié et bleuâtre, les lèvres cyanosées

et tous les signes apparents de l'asphyxie. Quelques instants après, il

succombait, sans avoir présenté aucun symptôme de paralysie.

A ce sujet, je rappelle que, dans la maladie de Stokes-Adams, les

malades présentent souvent, au moment de leurs accès syncopaux, des

signes indéniables d'asphyxie, et c'est ainsi qu'on les voit alors avec la

face violacée, le cou turgide, les extrémités froides et bleuâtres.

Ainsi donc, dans certains cas de sténocardie , la mort rapide survient

au milieu d'accidents à la fois comateux et asphyxiques.

La mort lente s'observe également au milieu des symptômes asyslo-

iiqiies les mieux accusés. Cette terminaison n'a pas lieu de surprendre,

car il ne faut pas oublier que ces malades sont des artério-scléreux, et

qu'à ce titre, l'insuffisance d'irrigalion sanguine du myocarde détermine

à la longue des lésions dégénératives de la fibre cardiaque; celle-ci finit

par fléchir sous l'effort continu du sang, les cavités se dilatent et avec

elles les orifices auriculo-ventriculaires qui deviennent insuffisants, et

enfin les accidents asystoliques s'installent pour ne plus rétrocéder.

Le plus souvent, dans les cas de mort lente, il ne s'agit pas, à

proprement parler, d'accidents asystoliques; il n'y a pas ou il y a peu

d'œdème des membres inférieurs, les congestions viscérales sont presque

* Revue de méd., 1883.
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absentes, mais on voit progressivement les battements cardiaques perdre de

leur énergie, le pouls radial devenir insensible, et à l'auscultation du cœur

on constate soit des « battements en ailes d'oiseau )> {flittterings des

Anglais), soit le rythme fœtal des bruits du cœur, ou erabryocardie. Peu

à peu, les contractions du myocarde s'affaiblissent, elles deviennent de

plus en plus défaillantes, et le malade s'éteint plus oumoins lentement.

Alors, il a succombé, non à l'asystolie, mais aux progrès croissants de

l'insuffisance myocardique, d'une paralysie du cœur ou d'une véritable

cachexie artérielle.

D'autres fois, les angineux meurent d'une affection intercurrente due

à la localisation prépondérante de l'artério-sclérose sur d'autres organes.

C'est ainsi qu'ils peuvent succomber subitement à une thrombose du

tronc basilaire , rapidement à une hémorragie ou à une thrombose

cérébrale, lentement à la néphrite interstitielle, à la gangrène sénile des

membres, etc.

De toutes les maladies intercurrentes, les plus graves sont surtout

celles qui portent leur action sur les séreuses du cœur ou sur le myo-

carde. 11 est à présumer qu'une dothiénenterie est capable de hâter le

terme fatal, ou de prendre un grand caractère de gravité chez un angi-

neux, en raison de l'atteinte plus ou moins profonde portée au myocarde

par l'intermédiaire du système artériel dans le cours de cette maladie.

L'artérite cardiaque aiguë de la fièvre typhoïde, s'ajoutant à l'artérite

chronique ou subaiguë préexistante, le raisonnement indique que la

maladie angineuse doit prendre une nouvelle intensité. Mais, c'est là

simplement une supposition de ma part; car je n'ai pas encore observé

jusqu'ici de co'incidence semblable.

Pour le rhumatisme articulaire aigu, c'est autre chose, et je puis citer

la fin lamentable d'un angineux de quarante ans environ, très amélioré

par le traitement ioduré et que j'ai pu observer pendant plus de deux ans

avec mon cher maître, Potain. Les crises avaient presque disparu

depuis six mois, il n'éprouvait plus qu'à de très rares intervalles quel-

ques douleurs précordiales, lorsqu'il fut atteint d'un rhumatisme arti-

culaire aigu avec complication d'endo-péricardile. Les accidents angineux

reprirent une nouvelle acuité, ils devinrent extrêmement fréquents,

les syncopes se répétèrent plusieurs fois par jour, et le malade succomba

après quelques jours de vives souffrances. A ce sujet, deux suppositions

peuvent être faites : ou l'affection rhumatismale avait produit une nou-

velle poussée aiguë du côté de l'aorte ; ou, ce qui est plus vraisemblable,

la complication seule d'endopéricardite avait suffi pour déterminer

promptement les symptômes d'une cardioplégie réelle sur un myocarde
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déjà profondément touché et en imminence d'insufflsance par le fait de

la cardio-sclérose.

Le mécanisme de la mort rapide ou lente s'explique de lui-même,

puisqu'elle survient par asphyxie, par asystolie ou par insuffisance myo-

cardique. Il suffit d'ajouter que, dans ces derniers cas, les malades

paraissent mourir par le poumon, tantsont grandes parfois l'intensité el

l'acuité de l'œdème pulmonaire, ou encore de l'emphysème aigu.

Il faut maintenant comprendre le mécanisme de la mort subite. Or,

puisque la sténocardie est due au rétrécissement ou à l'oblitération des

artères coronaires, il me semble que, dans ces conditions, l'explication

de la mort est assez simple :

Le muscle cardiaque est insuffisamment nourri par des artères rétré-

cies ou oblitérées, il est ainsi en imminence continuelle de paralysie,

comme peuvent l'être divers organes et en particulier la moelle épinière

ischémiée par le fait de la sclérose des artères médullaires'. Il suffit,

comme l'a dit Oppolzer-, d'un simple lambeau valvulaire venant obli-

térer momentanément l'embouchure d'une ou des deux coronaires, ou

encore d'un spasme des artères cardiaques pour arrêter la circulation

dans le myocarde. Ce fait est facile à comprendre. Ln organe ne reçoit

plus assez de sang pour son fonctionnement ? Il s'arrête. Rien n'est plus

simple, et toutes les expériences renouvelées depuis Chirac en 1098

jusqu'à nos jours, pour démontrer ce fait si naturel, me semblent super-

flues. Elles peuvent être ainsi résumées :

1° La ligature des coronaires, ou l'interruption expérimentale de leur

circulation détermine l'anémie du cœur el consécutivement son arrêt dans

un temps très variable, en deux ou trois minutes (Roussy), en une demi-

heure ou une heure (Erichsen, Panum, Samuelson) ;

2° Cette variation dans les résultats tient à plusieurs causes : à l'im-

portance du tronc vasculaire oblitéré ; au siège de l'oblitération, les effets

de celle-ci ne se faisant que tardivement sentir lorsqu'elle existe dans

un point où la circulation collatérale et complémentaire est capable de

s'établir; à l'importance de la région musculaire privée de sang, l'ischémie

ayant une influence beaucoup plus défavorable sur les régions ganglion-

naires du cœur.

Quelques auteurs étrangers font jouer un grand rôle à la lésion des

ganglions cardiaques, lésion que je ne nie certainement pas, mais que je

' Voir, à ce sujet, une observation dans la lliêse de C. Meunieb : Contribution à l'étude

des paraplégies par troubles de la circulation dans la moelle {Thèse de Paris, 18S5).

' Oi'POLZERE. Wiener, méd. Wuch. ISôS.
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crois bien difficile à conslater, puisqu'il s'agiL d'organes dont l'anatomie

est encore à faire, au moins chez l'homme. Car, c'est par analogie avec

ce qui existe chez certains animaux, qu'on décrit trois ganglions, celui

de [lemak au voisinage des veines caves, celui de Ludwig dans la cloison

inter-auriculaire, et enfin celui de Bidder au niveau de la valvule raitrale.

Cependant, il paraît démontré, d'après Schmey et Kronecker', qu'il

existe dans le sillon longitudinal, à l'union du tiers moyen et du tiers

supérieur, un centre ganglionnaire, véritable nœud vital du cœur, et

dont la blessure est presque immédiatement suivie de l'arrêt des ventri-

cules. D'un autre côté, Koplewski a constaté des modifications des gan-

glions dans certaines hypertrophies cardiaques. Wassilief et Pouljatine les

ont encore étudiées dans les maladies chroniques du cœur; le dernier au-

teur rapporte même l'observation d'une malade de quarante ans environ

qui, après avoir souffert d'angor pectoris, a succombé à un œdème du cer-

veau et du poumon consécutif à un état parétique du cœur. Or, l'autopsie

a fait reconnaître une névrite chronique de ses ganglions. — Plus récem-

ment, Hoffmann a rapporté l'observation d'un malade âgé de soixante-

dix ans qui mourut avec tous les signes d'un affaiblissement du cœur et chez

lequel on a trouvé à l'autopsie une sclérose des coronaires, une induration

fibreuse du myocarde avec atrophie peu accentuée de ses fibres ; une

hyperplasie conjonctive des ganglions avec état granuleux et pigmenlaire

des cellules nerveuses, disparition des noyaux, épaississement scléreux

de la paroi endolhéliale. — A la même époque, Poletika, auteur d'un

excellent travail sur « l'arrêt subit du cœur dans la sclérose des coro-

naires », a constaté la dégénérescence graisseuse et pigmentaire des

cellules nerveuses avec atrophie des noyaux.

Ces lésions ganglionnaires, si bien étudiées par les médecins russes,

sont chroniques ; elles ne peuvent donc pas rendre compte d'un accident

aigu, la syncope mortelle.

Pour expliquer cet arrêt du cœur, il n'est pas nécessaire d'invoquer,

avec Bezold, une paralysie réflexe du myocarde, ce qui ne se comprend

guère ; ou encore, avec Cohnheim et Schultess-Rechberg -, une sorte

' KnoxECKF-n et Schmey {Comptes rendus de l'Acad., Berlin, 1884). — Ivanowski. Siège

anat. des ganp;lions ilii cœur (Saint-Pétersbourg , 1887). — Koplevvski (Wralch, 1884

el 1887). — l'ouTjATisE. Sur les changements patliologiques oliservés dans les ganglions

automatiques du cœur chez l'homme dans les maladies chroniques de cet organe {Thèse

de Saint-Pétersbourg). — Hoffmann. Sur l'anatomie pathologique du cœur dans la sclé-

rose des coronaires (Thèse de Saint-Pétersbourg, 1886). — PoLEiniA. De l'arrêt du cœur
dans la sclérose des coronaires (Wratch, 1886). — Voir encore les auteurs suivants ;

l'OLOTEBNOF. La sclérose artérielle comme cause d'affections cardiaques (Saint-Péters-

bourg, 18t)8). — PopOFF. Myocardite et ossification des coronaires {[Vratch, 1882).

' CoHsiiEiM. ScHiLTESs-RECiiBEnG. Ueber die Folgen der Kranzarterien verschliessung um
das Ilerz (Virc/tow'sarch., 1885).
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d'intoxication locale du muscle cardiaque par des substances toxiques

qui, se produisant sous l'influence des contractions du cœur, sont entraî-

nées par la circulation à l'état normal, tandis qu'elles s'accumulent dans

l'intérieur du myocarde et provoquent sa paralysie quand la circulation

se ralentit ou s'arrête. Ces derniers auteurs, dans cette explication trop

hypothétique, ont pris l'effet pour la cause. Sans doute, l'arrêt de la

circulation, non seulement dans le cœur, mais dans tous les organes,

détermine l'accumulation de substances toxiques qui peuvent à leur

tour provoquer des accidents divers parmi lesquels je place les contrac-

tions fibrillaires des muscles ; mais tout cela ne nous explique pas pour-

quoi le cœur s'arrête.

Ce fait est plus simple qu'on le suppose, et, d'après moi, voici com-

ment il convient de l'interpréter :

L'arrêt subit du cœur dans l'angine de poitrine est préparé par les

lésions probables des ganglions intracardiaques et surtout par l'état

d'ischémie du myocarde ; il doit être provoqué par un état spasmodique

des vaisseaux coronaires, ou encore par une thrombose de ces mêmes
vaisseaux qui privent brusquement le muscle cardiaque et ses ganglions

du Hquide nourricier dont ils ont besoin pour leur fonctionnement.

En résumé, la mort des angineux peut survenir de trois façons : par

syncope (terminaison de beaucoup la plus fréquente), exceptionnellement

par asphyxie, par asyslolie ou insuffisance myocardiqice.

Dans le dernier cas, les malades ne meurent pas comme angineux,

mais comme cardiopathes ; la preuve, c'est que les accès sténocardiques

diminuent, perdent de leur intensité à mesure que les symptômes asysto-

liques s'accusent. C'est là un fait que j'ai depuis longtemps remarqué,

et loin de regarder l'angine de poitrine comme une courte asyslolie, ainsi

que Beau le pensait à tort, je suis en mesure d'affirmer qu'il y a un véri-

table antagonisme pliysiologique et clinique entre l'angine de poitrine et

l'asyslolie. La raison en est facile à comprendre : car l'angine de poitrine

est non seulement caractérisée, mais causée en partie par l'élévation

de la tension artérielle, tandis que dans l'asystolic cette tension tombe

au contraire au-dessous de la normale, et cela au profit de la tension

veineuse qui augmente.

Toutefois, ce serait une erreur de croire que les angineux soient voués

d'une façon fatale et certaine à la mort ; ils peuvent guérir spontané-

ment dans la proportion de 2 à 3 p. 100, comme le prouvent les faits

de guérison rapportes par Heberden, Fothergill, Hoffmann et Ginlrac.

Mais, lorsqu'il s'agit d'auteurs anciens, on peut toujours se demander
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s'ils n'ont pas confondu l'angine vraie avec les pseudo-angines qui gué-

rissent presque toujours ou même toujours, comme je le démontrerai

plus tard ; on peut se demander encore s'ils n'ont pas proclamé trop

hâtivement des guérisons qui n'étaient que des rémissions. Je rappellerai,

ù ce sujet, l'exemple de Hunter, dont la durée des accidents a dépassé

vingt ans avec de longs intervalles d'accalmie ; les faits rapportés par

Gulthrie et Walslie, qui ont cité chacun un cas où le premier paroxysme

remontait à vingt-quatre ou vingt-six ans ; celui de Brouardel, dont j'ai

parlé plus haut ; enfin, un malade que j'observe en proie à des crises

angineuses depuis vingt-six ans, et qui s'en est cru guéri pendant deux

ou trois ans.

Mais si la guérison spontanée est tout à fait exceptionnelle, elle devient

moins rare lorsque la maladie est soumise de bonne heure au traitement

rationnel que j'exposerai plus tard et dont vous comprendrez mieux les

indications quand vous connaîtrez la nature et la palhogénie de la sté-

nocardie.

III. Etiologie. — A. Causes prédisposantes.— Elles sont celles que j'ai

déjà exposées dans mes leçons sur l'artério-sclérose. C'est ainsi qu'il faut

invoquer la syphilis, Valcoolismc, la (joulle, Yarlhrilis, ou Yherpélisme,

le saturnisme, le taharjisme chronique, etc.

à). Ces différents états morbides se rencontrant plus fréquemment

chez l'homme que chez la femme, on comprend déjà pourquoi la sléno-

cardie vraie est plus fréquente dans le sexe masculin, comme les relevés

statistiques de John Forbes et de Larligue l'ont établi, cl pourquoi elle

s'observe très rarement dans Venfance.

Sans doute, sur un total de 172 cas, Gauthier (de CharoUes') a relevé

quatre observations de dix à vingt ans, et quinze autres faits de vingt

et un à trente ans. Quelques auteurs, comme Mac Bride, Van Brander,

Desportes et Gintrac ont chacun cité un cas où la sténocardie a été obser-

vée à dix-sept, vingt et un, vingt-cinq et vingt-neuf ans. Mais, à part

l'observation récente de Walter Moxon qui a constaté à l'autopsie l'exis-

tence d'une sclérose coronaire chez un enfant de onze ans, on peut révo-

quer en doute certains diagnostics. Car, jusqu'au jour où j'ai élabli la

distinction clinique et nosologique entre l'angine vraie et les fausses

angines, on a réuni et confondu dans une même statistique des cas

' Gauthier (de Charolles) {Thèse inaug. de Paris, 1876), et méiiioire inédit sur l'angine

de poilrine {Académie de médecine, 1885).

HENRI m'CUARD. — MALADIES DU CŒL'R. 3G
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absolument dissemblables, el c'est ainsi qu'on a pu observer chez l'enfant

des pseudo-angines de nature réflexe ou névralgique, dues à des affec-

tions du tube digestif, à des névroses, à des péricardites, etc.

L'angine vraie est inconnue dans l'enfance, elle est extrêmement rare

dans la jeunesse, parce qu'à ces périodes de la vie les dégénérescences

artérielles n'existent pas. Voilà déjà un argument en faveur de la nature

artérielle de la sténocardie. Et si celle-ci était de nature névralgique,

ne l'observerail-on pas plus souvent dans le cours des péricardites

infantiles? Néanmoins, il y a lieu de voir si la syphilis héréditaire tardive

n'est pas capable de porter son action sur le système artériel.

Conclusion : L'angine de poitrine, exceptionnelle avant l'âge de

trente ans, assez rare avant trente-cinq ans, peu fréquente avant qua-

rante ans, devient commune à l'époque des affections arlério-scléreuses,

c'est-à-dire de quarante à soixante ans.

è). Les auteurs anciens, et parmi eux Heberden, ayant rencontré

souvent l'angine de poitrine chez des malades affectés d'un certain em-

bonpoint, avaient rangé Vobésité parmi les causes prédisposantes. Autre-

fois même, Desportes avait cru devoir tracer le portrait des individus

particulièrement disposés à être atteints d'angine de poitrine : « Ils ont,

disait-il, une taille moyenne, la peau blanche, les joues colorées, le .cou

court et sont disposés à l'embonpoint... » Or, sans nier absolument

que ce syndrome se rencontre assez souvent chez les obèses et chez les

obèses goutteux, on doit affirmer qu'il s'agit ici seulement d'une coïnci-

dence, et que l'on observe également ce syndrome chez les individus

dépourvus de tout embonpoint et de toute tendance au « tempérament

apoplectique ». Enfin, il ne faut pas oublier que, par suite du repos

auquel les accidents angineux condamnent les malades, ceux-ci peuvent

présenter consécutivement une tendance à l'obésité. Ce n'est donc pas

celle-ci qui est cause des accidents sténocardiques, mais au contraire ces

derniers qui donnent lieu à la polysarcie.

c). L'influence de certaines pra/e.wto/i.s peut être invoquée.

Toutes les professions et les influenci's morales qui exposent à l'aug-

mentation plus ou moins permanente de la tension artérielle, et consé-

cutivement à l'artério-sclérose, deviennent des causes prédisposantes de

l'angor pectoris. C'est ainsi qu'on l'observe assez souvent chez les

financiers, chez les hommes politiques, et chez les médecins. J'ai aussi

constaté assez fréquemment ce syndrome chez les peintres, ce qui n'a

pas lieu de surprendre en raison de l'influence bien connue des sels

plombiques sur le système artériel. Les professions qui exigent des
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efforts multipliés prédisposent à l'artérite généralisée. Ainsi, les individus

qui exercent des métiers pénibles, les forgerons, les porteurs aux

halles, etc., sont, en effet, peut-être plus souvent atteints que ceux qui

en e.xercent de moins fatigants.

d). Quant au climat et aux saisons, leur influence est banale. Si dans

certains pays du Nord, l'angine de poitrine parait plus fréquente, ce

n'est pas en raison du climat qui ne joue aucun rôle, mais c'est en

raison des habitudes alcooliques, des excès tabagiques que l'on observe

plus fréquemment dans certains pays ; c'est aussi à cause de la plus

grande fréquence de l'affection goutteuse, comme en Angleterre par

exemple.

Du reste, toutes les causes relatives à l'âge, aux professions, aux

climats doivent être invoquées, seulement parce qu'elles prédisposent

aux dégénérescences artérielles. D'oîi cette conclusion importante dont

j'ai maintenant à démontrer l'exactitude :

Vétiologie de l'angine de poitrine se confond avec rétiologie des arté-

rites.

e). On arrive à cette même conclusion, que Yhérédité en faveur

de laquelle Hamilton, Mac-Bride, Graves, Grisolle, Capelle', etc., ont

rapporté quelques exemples et dont j'ai observé moi-même quelques

cas, ne joue qu'un rôle indirect dans la production du syndrome angi-

neux. En effet, ce n'est pas la sténocardie qui se transmet héréditaire-

ment, mais ce sont les dialhèses ou les maladies productrices des lésions

aortiques et artérielles qui sont héréditaires. D'un autre côté, la lésion

vasculaire étant l'intermédiaire obligé entre certaines maladies constitu-

tionnelles et l'angine de poitrine, il en résulte que l'on commet une

erreur en admettant une angine goutteuse, syphilitique ou diabétique.

Il est plus juste de dire : angine de poitrine chez les goutteux, chez les

syphilitiques, ou chez les diabétiques.

/). Dans la syphilis, l'angine de poitrine est très rare à la période

secondaire, et je n'en connais qu'un exemple, celui de Fourrtier ; mais,

il s'agissait d'une sténocardie fausse d'origine névralgique, cette obser-

vation concernant « une jeune femme atteinte de syphilis à la période

secondaire avec des troubles de l'innervation imputables à une hystérie

qui avait été mise en activité par le développement de la maladie infec-

tieuse »

.

' Capelle. De l'angine de poitrine. {Thèse de Paris, 1861.)
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C'est le plus souvent à l'époque des accidents tertiaires que survient

l'angine de poitrine syphilitique, c'est-à-dire à la période oîi se produi-

sent de préférence les artérites, les aortitcs et les anévrismes de l'aorte.

Sans doute, il ne faut pas considérer une angine de poitrine comme

provoquée par la syphilis par cette seule raison qu'elle s'est développée

chez un sujet atteint de celle maladie. Mais, il ne faut pas croire, non

plus, que l'inefficacité du traitement spécifique est toujours une preuve

de la nature non syphilitique des accidents. Je m'explique :

Un syphililique est alleinl d'arlérite cérébrale. Sous cette influence, il

se produit une thrombose artérielle qui détermine plus ou moins rapi-

dement un foyer de ramollissement dans le territoire vasculaire oblitéré.

Ce ramollissement est d'origine, mais nullement de nature spécifique, et

le traitement par les mercuriaux et les iodures, qui pouvait être efficace

contre l'artérile seule, ne pourra rien contre sa conséquence immédiate,

la nécrobiose cérébrale. 11 en est de même de la coronarite syphililique :

si l'obstruction vasculaire est due surtout à l'existence d'un thrombus,

le traitement n'aura aucune action sur lui, alors qu'il peut combattre

efficacement l'inflammation artérielle. Aussi, la thérapeutique doit-elle

être hâtive lorsque l'on soupçonne l'influence de la syphilis, et c'est

ainsi que la guérison d'angines de poitrine a pu être obtenue en quel-

ques jours, soit par l'emploi du mercure sous forme d'injections soûs-

cutanées, soit encore par l'emploi du mercure à l'inlérieur associé à

l'iodure, dans les cas rapportés par Rumpt, Vitone et Hallopeau'.

Dans l'observation de ce dernier auleur, il s'agit d'un homme de

trente-six ans qui, ayant contracté en 1867 un chancre induré, éprouva

en 4878 pour la première fois une sensation profonde et angoissante

dans la région précordiale ; des accès franchement angineux caractérisés

beaucoup plus par l'angoisse que par la douleur survinrent pendant un

mois avec une intensité variable. A ces douleurs se joignaient des

troubles réflexes dans l'innervation vaso-motrice, consistant en des

sensations de froid et d'engourdissement dans la moitié gauche de la

tête, puis dans toute la moitié gauche du corps
; plus tard en un étour-

dissement localisé au même côté du crâne et suivi d'une parésie passa-

gère de l'extrémité inférieure droite. Un traitement ioduré (à la dose

quotidienne de 3 grammes) eut raison de tous ces accidents qui dispa-

rurent définitivement, puisque le malade, revu neuf années après,

déclarait n'avoir jamais rien éprouvé de semblable.

' RuMPF. Die Syphil. Erkrank. des Nervensyslcm, 1877. — Vincenzo Vitone. Un casa d'an-

gino pectoris per syphilide. — MoRGAr.M, 1886. Un seconde caso die nervosi cardiaca

per sypiiilide (La Terapia moiierna, 1886). IIai.lopeaii. Sur ranp;ine de poitrine d'ori-

gine sypliilitique [Annales de dermatologie et de sijphUiyraphie, 1887).
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Dans l'observation de Vincenzo Vitone, il s'agissait d'un malade de

trente-quatre années, atteint de syphilis depuis quatre années, et qui avait

été pris d'accès caractérisés par une douleur siégeant dans la région pré-

cordiale elle côté gauche de la poitrine, et se renouvelant plusieurs fois

par jour. Les sensations irradiaient dans le bras gauche et s'accompa-

gnaient d'une gène respiratoire avec sensation de suffocation. Leur

durée était courte, et quelques-uns présentaient une augmentation de

chaleur et de l'hyperhydrose dans tout le côté gauche du corps. Pendant

leur durée, le malade pâlissait et il était contraint de s'arrêter au cours de

la marche. L'examen du cœur donnait des résultats absolument négatifs.

Comme le malade avait eu antérieurement des accidents d'impaludisme,

on pouvait se demander si les accès angineux ne devaient pas être

rattachés à cette dernière maladie. Or, tandis que le sulfate de quinine

resta sans action sur eux, il n'en fut pas de même du traitement anli-

sypliilitique ; des injections hypodermiques d'un centigramme de sublimé

dissous dans un gramme d'eau distillée, pratiquées quotidiennement,

firent cesser ces attaques angineuses dès le sixième jour.

Un second fait encore observé par Vitone, est également relatif à des

accès angineux, qui disparurent sous l'influence des injections de sublimé.

Rumpf a publié deux observations à peu près semblables.

Dans la première, il s'agissait d'une femme âgée de soixante-quatre

ans, atteinte depuis trente ans de chancre induré. Dernièrement, elle avait

éprouvé dans la région précordiale des sensations de pression avec élan-

cements survenant et disparaissant soudain, sans irradiations dans les

bras. A l'autopsie, on nota la présence du tissu cicatriciel dans l'épais-

seur des ventricules, d'un athérome des coronaires, et de l'aorte mani-

festement dilatée.

Dans la seconde observation, un homme de vingt-neuf ans ressen-

tait dans la région précordiale de très vives douleurs caractérisées par

une sensation de pression, de constriction et d'angoisse, par des irradia-

lions au dos et au bras gauche. La fin des accès était annoncée par des

palpitations et une accélération des battements du cœur dont le nombre

s'élevait jusqu'à 120. L'examen du cœur ne révélait d'autres signes phy-

sique qu'une accentuation du second bruit pulmonaire. Ce malade syphi-

litique fut soumis à un traitement par l'iodure de potassium, et guérit

rapidement.

Après avoir discuté le diagnostic relatif à son observation, après

avoir éliminé comme causes des accès angineux, l'arthritis, la dilatation de

l'estomac et le tabagisme, Hallopeau conclut avec raison, en s'appuyant

surtout sur l'efficacité du traitement spécifique, à l'existence d'une angine

de poitrine syphilitique. Mais on ne peut partager son opinion lorsqu'il
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admet « que Son malade est trop jeune pour que Fathérome des coro-

naires soit probable chez lui » ; car, on peut dire que chez les syphili-

tiques, Tathérome et les lésions artérielles caractérisées par l'artérile aiguë

ou chronique n'attendent point le nombre des années, et je vous ai du

reste cité des faits d'artério-scléroses antérieures à l'âge de trente-cinq

ans. Là encore où on ne peut être de son avis, c'est lorsqu'il dit que les

<i accès angineux des syphilitiques sont liés au développement de néo-

plasmes spécifiques sur le trajet du plexus cardiaque ou dans son voisi-

nage immédiat ». Qu'en sait-on? Et ne pourrais-je pas dire aussi que

ces néoplasmes siégeaient dans le voisinage d'une branche de l'une

des coronaires dont ils déterminaient le rétrécissement ? Il est plus

logique de penser qu'il s'agissait ici d'une de ces artérites syphilitiques

ayant pour caractères de se localiser dans différents organes, pouvant

affecter une marche aiguë ou subaiguë, comme Leudet (de Rouen) et

d'autres auteurs ont cité des faits absolument concluants '.

J'en ai pour preuve la guérison rapide de ces artérites spécifiques, et

dans le fait que je discute, l'existence d'une parésie droite imputable à

l'artérite cérébrale; j'en ai encore pour preuve la plus grande fréquence

de l'angine de poitrine syphilitique durant la période tertiaire. On a dit

qu'elle était aussi fréquente pendant la période secondaire ; c'est là une

erreur, et du reste il ne s'agit pas alors d'une angine due à la sténose

des coronaires ; il s'agit d'une pseudo-angine simplement névralgique,

survenue à la faveur d'un certain état de névropathie ou d'hystérie

développée ou accentuée par la syphilis.

Dans mes observations déjà nombreuses d'angines de poitrine, j'ai,

noté assez fréquemment (35 fois sur 150 cas), l'existence d'antécé-

dents syphihtiques. Cette proportion ne doit pas nous étonner si nous

tenons compte des manifestations assez nombreuses de la syphilis sur

l'appareil circulatoire tout entier.

Au cœur d'abord, elle détermine des lésions sur l'appareil valvulaire ou

sur le tissu musculaire (endocardites, myocardites diffuses et gommeuses),

et si on étudie les observations de cardio-sypliilose rassemblées par Jullien
'

et Mauriac, on constate un fait important à notre point de vue : la mort

subite est une terminaison assez fréquente de ces affections, puisqu'elle

a été notée 13 fois sur 19 cas. « Un jeune homme, dit Julien, tombe dans

la rue, un autre est trouvé mort dans son lit; trois malades, singulière

• Leudet. Assoc. française pour l'avancement des sciences (Bloi,"!, 1884). — J. Bahoux. De
l'arlèrite syphilitique et spécialement de sa forme aiguë [Thcse inavg. de Paris, 1884).

' Jullien. Traité pratique des maladies vénériennes. Paris, 1879. — Mauriac. Traité de
la sypliilis tertiaire. Paris, 1889.
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coïncidence, expirent iraraédialcment après s'être livrés à la défécation.

Est-ce embolie, spasme cardiaque, ou arrêt syncopal, suite d'efforts?

Enregistrons ces faits si frappants, mais sans chercher à les expliquer

encore. » Expliquons-les au contraire, en les attribuant sans doute à l'an-

gine de poitrine, et à l'altération des artères cardiaques dont la sténose

et l'oblitération sont des causes de mort subite, bien démontrées en

France par nos recherches, et à l'étranger par celles de Poletika. Du

reste, dans les dix observations de syphilis du cœur, rapportées par

Zacharjine (de Moscou), je relève la mention d'accidents douloureux

auxquels la sténocardie n'est pas étrangère '.

Conclusions. — 1° L'angine de poitrine de la période tertiaire de la

syphilis peut être due au développement d'artérites aiguës (aortite ou

coronarite aiguës). C'est une angine vraie qui peut guérir rapidement en

quelques jours ou quelques semaines sous l'influence du traitement

spécifique : mercure et iodure. Sa guérison est beaucoup plus lente,

beaucoup plus difficile à obtenir, lorsque la sténocardie est liée à des

lésions chroniques (aortite et coronarite chroniques, etc.), ou lorsqu'elle

résulte d'une thrombose des artères cardiaques;

2° L'angine de poitrine de la période secondaire est de nature névral-

gique, elle est souvent la manifestation d'un état névropathique ou hys-

térique consécutif à la syphilis. Il s'agit d'une angine fausse. Le traite-

ment spécifique peut encore produire de bons effets; mais il faut y

joindre l'usage d'une médication anlinévralgique et anlinerveuse (sulfate

de quinine, aconit, bromures, antipyrine, hydrothérapie, etc.).

(/). h'ataxie locomotrice s'accompagne de douleurs extrêmement vives

dans les membres et de nombreuses crises viscérales (crises gastriques,

intestinales, rectales, vésicales, néphrétiques, etc.).

Or, jusqu'ici, le cœur est de tous les organes celui qui a été le plus

respecté dans le tabès au point de vue de ces crises névralgiques, et

l'observation de Vulpian" n'est nullement concluante à cet égard :

11 s'agit d'un homme de trente-trois ans qui, sans antécédents per-

sonnels de rhumatisme, d'alcoolisme ou de syphilis, était atteint d'un

tabès dorsal caractérisé principalement par des crises gastriques d'une

extrême violence, et par deux ou trois accès douloureux dont lu descrip-

tion rappelle quelques-uns des signes de l'angor pectoris :

' Zachaujine. Travaux de la société physico-médicale de Moscou, 1887. Voir aussi iih

travail du même auteur sur la • syphilis du cœur - dans la Revue de clinique et théra-

peutique, 1891. — L. Grenouiller. De la syphilis cardiaque (Tliése inaug. de Paris, 1878).

* Vllpian. Revue de médecine, 1885.
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« Le malade est couché sur le dos, la lête un peu renversée en arrière,

le visage rouge, les yeax congestionnés ; le faciès montre une vive

expression de souffrance et de crainte ; les yeux sont pleins de larmes
;

la respiration est anxieuse, évidemment gênée, et par instants, il

semble y avoir des menaces de suffocation ; la parole est presque impos-

sible. Battements violents du cœur ; douleur atroce dans la région pré-

cordiale, avec sensation de forte pression sur cette région ; cette douleur

s'exaspère par moments ; elle irradie dans le bras gauche jusqu'au petit

doigt ; engourdissement douloureux dans toute la moitié gauche du

corps. »

Dans ce fait, rien ne prouve qu'il s'agissait d'une véritable angine de

poitrine, et Vulpian lui-même a paru partager cette réserve, puisqu'il a

intitulé son observation : « Accès de douleurs thoraciques précordiales,

à forme d'angine de poitrine. » Tout porte à croire qu'il s'agissait, en

effet, de douleurs fulgurantes thoraciques et non de douleurs cardiaques.

Du reste, le malade ayant succombé à la phtisie pulmonaire, il faut

regretter que l'examen du cœur ait été omis. Cette observation est donc

incomplète et nullement démonstrative.

Parmi les cas d' << angines de poitrine tabétiques », il faut citer les

quatre faits de Leyden, les trois observations de Grœdel '
. Or, le plus

souvent, ce sont, soit des sténocardies fausses, soit des sténocardies

vraies développées à la faveur d'une artério-sclérose concomitante,

comme en témoigne le troisième fait du dernier auteur et relatif à un

tabétique, atteint en même temps d'une « hypertrophie cardiaque consé-

cutive à la néphrite interstitielle ». Ici encore, la sténocardie n'était pas

d'origine tabétique, elle était de nature arlério-scléreuse.

Cependant, il existe des observations où l'on a noté l'existence d'accès

franchement angineux dans le cours de l'ataxie ; mais cette angine de

poitrine dans le cours du tabès, dont j'ai observé deux cas pour mon
propre compte, ne dépendait en aucune façon de l'affection nerveuse,

elle était liée aux lésions artérielles et surtout aux lésions aortiques dont

la relation avec le tabès est bien connue. Ajoutez à cela, que l'ataxie

locomotrice étant le plus souvent d'origine syphilitique, il en résulte

que celte dernière cause peut jouer également un certain rôle dans la

production des artérites cardiaques et du syndrome angineux.

D'un autre côté, les crises gastriques les plus sévères du tabès n'ont

pas ordinairement de retentissement sur le cœur, elles ne donnent pas

lieu à la dilatation cardiaque ni aux symptômes pseudo-angineux qui

sont parfois la conséquence de cette dernière.

.

' Leyden. Ze.ilsch. f. klin. mcd., 1887. — GRCtoEL (DciUsch. med. Woch., 1888),
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Enfin, les crises viscérales peuvent exposer à de nombreuses erreurs

de diagnostic, comme le démontre le fait suivant :

J'ai observé en 1880 un tabétique sujet à des douleurs gastriques d'une

violence extrême, avec refroidissement des extrémités, état syncopal,

angoisse considérable, sensation de constriction thoracique, etc. Ces

symptômes ont été même si accusés et les douleurs ont toujours revêtu

chez ce malade un tel caractère de gravité, qu'on a pu croire tour à tour

à un empoisonnement, à une attaque de choléra nostras, à une embolie

pulmonaire, et même à une angine de poitrine. J'ai pu me convaincre à

Londres, oîi je fus même appelé à le voir, que cette «ensation de cons-

triction thoracique rappelait seulement de loin les douleurs angineuses,

et qu'elle était en tout comparable aux phénomènes de pseudo-asthme

signalés par Fournier. Sur un malade, la dyspnée résultant de cette

pression circumthoracique, comparable à « l'étreinte continue d'une cui-

rasse de fer », pouvait donner le change au premier abord, pour une

affection grave des poumons et du cœur. L'habitus du patient était celui

d'un asthmatique en état de crise ou d'un sujet en proie à une lésion

cardiaque avancée. 11 fallait véritablement le secours de l'auscultation

pour arriver à se convaincre de l'intégrité complète des organes thora-

ciques. En outre, ce malade était sujet de temps à autre à des accès d'or-

thopnée, pendant lesquels il suffoquait littéralement. .\u cours de ces

grandes crises, les deux bras étaient comme paralysés, incapables tout

au moins d'un mouvement de totalité ; le gauche notamment était comme
mort, absolument inerte. Un traitement spécifique parvint à dissiper

ces divers symptômes '.

D'autres fois, les douleurs fulgurantes peuvent envahir le bras droit,

ou même le bras gauche où elles sont ressenties sous la forme d'un

bracelet de fer, d'un anneau rigide ; leur intensité est telle qu'elles sont

souvent accompagnées d'une sensation d'angoisse inexprimable, et

qu'elles se terminent parfois par un état lipothymique ou synco-

pal. Il n'en faut pas davantage pour entretenir l'erreur d'une angine

de poitrine, d'autant plus que les douleurs de celte dernière et celles

du tabès ont des caractères communs : rapidité d'invasion et de

disparition des souffrances, retour par accès paroxystiques, caractère

pongitif et constrictif des douleurs, et leur grande intensité. Mais les

douleurs constrictives circumthoraciques que les ataxiques expriment,

comme les angineux, sous les mêmes noms de « barre transversale,

d'étau, de cuirasse de fer ou encore de ceinture d'acier », siègent plus

souvent à la base de la cage chondro-coslale et nullement en arrière

' Fournier Ataxie locomotrice d'origine syphilitique. Paris, 1882, p. 69.



570 VINGT ET UNIEME LEÇON

du sternum ; elles sont presque toujours bilatérales, ne s'accompagnent

pas de l'angoisse C9,ractérislique, elles présentent rarement des irradia-

tions vers les membres supérieurs; elles ne sont pas provoquées par

les efforts, la marche et les mouvements, comme lorsqu'il s'agit de crises

angineuses.

En tout cas, la remarque suivante doit être faite : l'ataxie locomotrice

est de toutes les maladies du système nerveux celle qui détermine le

plus souvent des manifestations douloureuses sur les nerfs des membres

et des viscères, et l'intensité de celles-£i est telle qu'elle constitue sou-

vent par elle-même « un signe diagnostique d'une valeur réelle ». Or,

jusqu'ici les douleurs fulgurantes des membres, de la face, de l'estomac

et de l'intestin, du rein et de la vessie sont bien connues, tandis que

celles du plexus cardiaque n'ont jamais été décrites dans le tabès. L'étio-

logie vient encore au secours de l'anatomie pathologique pour démon-

trer l'erreur de ceux qui attribuent l'angine de poitrine à une affection

névritique ou névralgique du plexus cardiaque.

Conclusion. — L'existence de l'angine de poitrine tabétique n'est pas

démontrée. Les observations publiées sur ce sujet concernent des ma-

lades atteints en même temps d'affection aorlique ou d'artério-sclérose,

ou se rapportent à des erreurs de diagnostic.

h). J'ai observé quelques cas d'angine de poitrine dans d'autres mala-

dies du système nerveux, une fois dans le cours d'une périencéphalite

diffuse, et d'une maladie de Parkinson. De son côté. Liégeois ' en a cité

quelques observations dans les maladies mentales. Or, ce ne sont pas

ces diverses affections qui ont produit par elles-mêmes le symptôme

angineux, c'est l'artério-sclérose avec laquelle elles ont les intimes rap-

ports que j'ai déjà fait connaître.

Le fait suivant, que j'ai observé dans le cours d'une paralysie agitante,

prouve la réalité de cette assertion :

G..., ùgé de soixante-neuf ans, atteint d'une sénilité très accusée,

présente depuis plusieurs années les symptômes principaux de la ma-

ladie de Parkinson : tremblement caractéristique, attitude du corps,

sensation de chaleur. Les urines renferment environ 4 grammes de sucre

par litre. Or, depuis deux ans, il se plaint d'éprouver lorsqu'il marche

ou monte un étage, une vive douleur à la partie inférieure du sternum

avec irradiation à la partie supérieure du bras et de l'épaule. Lorsqu'il

s'arrête, la douleur angoissante disparaît en partie. Le pouls est fort,

vibrant, athéromateux ; le second bruit de la base du cœur à droite est

' (Soc. méd. d'Amiens, 1882.)
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retentissant et le bruit syslolique est parcheminé et soufflant ; les artères

sont dures et flexueuses.

Ici, bien certainement, Tangine de poitrine est survenue à la faveur

de rarlério-sclérose que j'ai observée pour ma part si fréquemment

dans la maladie de Parkinson, que je crois à un rapport de causalité

entre les deux affections. C'est encore là une raison qui explique la

coexistence de la maladie de Parkinson avec les cardiopathies artérielles,

comme je l'ai constaté plusieurs fois.

/). On a beaucoup discouru sur les rapports de la goutte avec l'angor

pectoris, et l'on sait qu'en Allemagne on a cru longtemps que ce syn-

drome était presque toujours une manifestation goutteuse. Wichmann,

qui a voulu trop réagir contre cette opinion exagérée et qui a certaine-

ment péché par scepticisme, prétendait à tort que « la goutte est aussi

peu cause de l'angine de poitrine que la maladie vénérienne est cause

de la vraie gale, lorsque cette dernière se montre dans la vérole ».

La vérité n'est ni dans l'une ni dans l'autre de ces opinions. Chez les

goutteux, l'angine de poitrine peut affecter trois formes différentes.

formes dont l'importance est grande au double point de vue du pronostic

et du traitement :

1° La goutte ne produit pas d'elle-même et de toutes pièces, par

suite d'une sorte de déplacement raétastatique, les accidents de l'angine

de poitrine. Si cela était exact, si la slénocardie chez les goutteux était

due à la goutte seule, la médication dirigée contre cette dernière mala-

die devrait en même temps faire disparaître les accès angineux, ce

qui n'a pas lieu. La médication anti- goutteuse ne peut rien contre l'an-

gine de poitrine. Pourquoi? C'est parce que, entre la goutte et l'angine

de poitrine, il y a presque toujours une affection intermédiaire, une

lésion artérielle, l'artério-sclérose, ou encore l'aorlile, auxquelles ces

malades sont prédisposés. On sait de plus que la dégénérescence grais-

seuse du cœur est la cardiopathie par excellence des goutteux. Que

celle-ci soit due à l'athérome des artères coronaires, au lithlasis car-

diaque, comme le disaient les anciens, ou encore qu'elle soit due à

d'autres causes, le résultat est le même : c'est l'ischémie du myocarde

avec toutes ses conséquences, parmi lesquelles l'angine de "poitrine

occupe la première place
;

2° Il est de connaissance vulgaire que les troubles gastriques sont

fréquents chez les goutteux : « La goutte est à l'estomac ce que le rhu-

matisme est au cœur. » Quoi d'étonnant alors que ces malades présen-

tent ces fausses angines de poitrine dans les dilatations du cœur droit

symptomatiques des affections stomacales ? Cette influence de l'estomac
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a du reste été entrevue par Macqueen, qui a eu le seul tort de généra-

liser le fait, et de prétendre que l'angor pectoris est toujours une forme

de goutte larvée dans laquelle l'estomac est principalement et primiti-

vement aETeclé
;

3" Enfin, les goutteux sont souvent des névropathes, sujets à des

névralgies diverses qui, pouvant atteindre les nerfs du cœur, donnent

ainsi lieu à des crises de pseudo-angine névralgique.

Les manifestations angineuses chez les goutteux affectent donc trois

modalités différentes, qu'il faut savoir nettement distinguer au point de

vue du pronostic ; car, dans la première, la mort est à craindre, et dans

les deux autres il s'agit de pseudo-angines qui se terminent au contraire

toujours par la guérison.

Chez un goutteux, d'abord dyspeptique et ensuite atteint d'affection

aortique par athéromasie, j'ai pu voir nettement l'angine de poitrine

vraie succéder aux attaques de pseudo-angines qu'il avait eues jusqu'alors.

Ces dernières se produisaient souvent la nuit, le plus ordinairement

après une digestion laborieuse ; elles avaient une durée d'une à deux

heures, et elles étaient caractérisées plutôt par une sensation de pléni-

tude cardiaque que par celle de compression et d'étreinte. Les autres

survenaient à l'occasion du moindre exercice, de la moindre fatigue, ou

du plus simple effort ; rapides dans leur invasion, elles disparaissaient

en quelques minutes, après avoir imposé au malade les angoisses d'une

douleur franchement compressive.

Puisque la sténocardie peut être produite par trois mécanismes diffé-

rents dans la goutte, il en résulte qu'elle doit présenter une certaine

fréquence dans cette diathèse. D'un autre côté, comme celle-ci est plutôt

l'apanage des classes riches, on comprend bien pourquoi l'angor pec-

toris est un accident plus rarement observé dans les hôpitaux que dans

la clientèle privée (Gilbert Blane, John Forbes). C'est la même opinion

ainsi exprimée par Carron, d'Annecy, en 18H, dans un mémoire sur

l'angine de poitrine ; « Cette maladie, à l'instar de la goutte, ne se

montre pas fréquemment sous le chaume '. »

Conclusion. — L'angine de poitrine d'origine directement goutteuse

n'existe pas. Mais, l'angine de poitrine chez les goutteux a une fréquence

en rapport avec celle des aortites, de l'artério-sclérose et des dégéné-

rescences artérielles auxquelles ils sont sujets.

Chez ces malades, la pseudo-^n^mc peut s'observer également sous

l'influence de leurs troubles gastriques et de leur état nerveux.

' Cafon {Journal (/encrai de médecine, 1811).
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_;'). Pour le rhumatisme, la même distinction doit ôtre établie. Les

rhumatisants ou arthritiques peuvent avoir des accès d'angine de poitrine

vraie résultant de l'altération des vaisseaux, ou des accès de pseudo-

angine, par suite de troubles gastriques ou par névralgie du plexus car-

diaque. Dans ce dernier cas, on a admis l'existence d'une fluxion rhu-

matismale sur les nerfs du cœur, fluxion possible et vraisemblable, mais

dont la réalité n'a pas été encore démontrée.

Vulpian ' a vu quelques cas où des symptômes d'angine de poitrine

paraissaient bien n'être que des manifestations de la « diathcse eczéma-

teuse ». Voilà une « diathèse » nouvelle que l'on aura de la peine à éta-

blir. Mais, les eczémateux sont souvent des arthritiques, des rhumati-

sants, et c'est à ce litre seul qu'ils peuvent présenter des dégénérescences

artérielles en vertu desquelles les accidents angineux sont possibles.

/c). Le diabète, d'après Vergely- (de Bordeaux), serait parfois cause

d'angine de poitrine. Or, j'ai observé aussi plusieurs faits où ce

syndrome s'est montré chez les diabétiques, mais sans être en rapport

avec la quantité de sucre émise par les malades. Vergely lui-même est

obligé de déclarer que, dans la plupart des cas, ces accès angineux sur-

venaient parfois en l'absence du sucre ; d'où il suit que l'angine de poi-

trine chez les diabétiques n'est pas le résultat du diabète, mais bien

plutôt de la diathèse arthritique ou d'une autre cause. En efl'et, si on

lit attentivement les observations de l'auteur, on voit qu'elles rappellent

fidèlement les caractères que nous avons assignés aux ^J5ej<rfo-angines en

général et à celles des arthritiques en particulier.

Dans la première observation, le malade, qui rendait 12 à 14 grammes

de sucre par litre, a sa première attaque d'angine de poitrine « dans une

grande salle non chauflée, mal close, à une vente publique ». Un jour,

l'accès dure de 9 heures du soir jusqu'au matin; souvent les accès

reviennent à 9 heures du soir et ont une durée de une à deux heures.

Pendant plusieurs mois, le malade n'a pas d'accès; puis un jour, « en

faisant un voyage à Paris, il a froid et il a une attaque d'angor ». Le

malade est lui-même persuadé que, » s'il Se fatiguait, s'il s'exposait au

froid, comme auparavant, les accès se reproduiraient ».

Dans la seconde observation, une femme de quarante-cinq ans, fille

de diabétique, rendant environ 30 grammes de sucre par litre, est brus-

' Vl'lpun. Clin. méd. de l'hôpital de la Charité, 1871», p. 83.

' Vergely. De l'angine de poitrine dans ses rapports avec le diabète. {Acad. de méd.
Paris, 1881, tl Gaz. hcbd., 1883.) — Drevfols. Accidents nerveux du diabète sucré (T/ièse

d'agréyalion , 1883). Trois observations d'angine de poitrine chez les diabétiques par
H. llucuAUD. Voir encore, dans cette thèse, une observation de Huti.nel, et une autre de
Seegen {Diabètes mellitus, Berlin, 1875).
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quement saisie pendant la nuit par un accès qui dure une à deux heures.

Elle éprouve la sensation de distension de la poitrine à gauche. Elle pré-

sente, comme dans le premier cas et le suivant, des symptômes doulou-

reux sur le trajet des nerfs intercostaux; de plus, elle a eu de l'eczéma

sec et fendillé, de la vulvile, de la vaginite.

Enfin, dans la dernière observation, il s'agit d'un homme de cinquante-

sept ans, rendant 54 grammes de sucre par litre. Un jour, en se met-

tant au lit, au contact de la fraîcheur des draps, il éprouve son premier

accès. Mais les douleurs angineuses persistent, quoiqu'un traitement de

Vichy ail ramené la quantité de sucre à zéro.

Il y a là tous les caractères de la pseudo-angine de poitrine des arthri-

tiques, comme je le démontrerai plus tard (provocation des accès par le

refroidissement, leur apparition nocturne et leur longue durée). Or, peut-

on réellement attribuer à la présence seule du sucre le développement

de ces accidents angineux, quand ceux-ci ne se produisent pas avec des

quantités bien plus considérables de glucose, et quand ils persistent

encore après sa complète disparition ?

Mais, si l'angine de poitrine chez les diabétiques (qu'il ne faut pas

appeler, je le répète encore, « angine diabétique »), est souvent de nature

arthritique, offrant ainsi les caractères cliniques des pseudo-angines

bénignes, il arrive plus souvent encore qu'elle est due à la sclérose

des artères coronaires et qu'elle prend ainsi les caractères de gravité de

l'angine vraie. Du reste, comme je l'ai démontré', presque aucune des

lésions cardiaques des diabétiques ne relève du diabète. Lecorché- a

bien décrit, en 1882, une endocardite diabétique; mais je suis porté à

croire qu'elle est une des manifestations de l'artério-sclérose, laquelle

est surtout fréquente dans la forme hybride de diabète goutteux.

L'artério-sclérose du cœur est parfois longtemps latente chez les dia-

bétiques, et elle se manifeste d'une façon bruyante et brutale à l'occa-

sion d'une affection des organes Ihoraciques, d'une pneumonie par

exemple.

11 y a quatre ans, j'ai vu une femme diabétique, soignée autrefois par

Gubler, atteinte de pneumonie en apparence légère. Les accidents car-

diaques (douleurs angineuses, symptômes d'impuissance myocardique,

etc.) ont dominé tellement la scène qu'on fut sur le point de mécon-

naître l'affection pulmonaire. Du reste, au point de vue du traitement,

celle-ci n'a qu'une importance secondaire ; ce sont les accidents cardia-

' II. HuciiARD. Des manifestations cardiaques et de l'angine de poitrine chez les diabé-
tiiiues (Soc. de Ihdrapeuligue, 1SS8).
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ques que la thérapeutique doit viser, parce que chez l'artério-scléreux

pneuraonique, comme je vous l'ai déjà souvent dit et ne cesse de le

répéter, la maladie est au poumon et le danger au cœur.

Mais, en dehors de toute affection pulmonaire, les troubles cardiaques

peuvent tout d'un coup prendre une intensité très grande et devenir la

cause de la terminaison fatale. C'est ainsi que J. Mayer ' cite quelques

faits de diabétiques obèses pris de dyspnée subite avec douleur et sensa-

tion de compression sous-sternale, fréquence du pouls, arythmie exces-

sive, accidents prompteraent terminés par la mort. Cet auteur faisant

remarquer que, d'une part on peut observer ces accidents chez les

obèses non diabétiques, et d'une autre part chez les diabétiques non

obèses, n'admet avec raison aucune relation entre eux et l'obésité ou le

diabète.

Conchmoti. — L'angine de poitrine diabétique n'existe pas. Elle dépend

de l'artério-sclérose et nullement du diabète lui-même.

C'est donc une erreur de dire : am/ine diabétique, comme c'est une
erreur de croire, à l'exemple de Dieulafoy, que la sténocardie peut être

une manifestation du mal de Bright, qu'il existe en un mot une « sté-

nocardie brir/htique ». La preuve, c'est que les accès angineux ne se

produisent jamais dans le gros rein blanc, c'est-à-dire dans la néphrite

parenchymateuse. mais seulement dans le petit rein contracté, c'est-à-

dire dans la néphrite interstitielle, dépendante elle-même le plus souvent

de l'artério-sclérose généralisée.

Ces considérations ont une grande importance pratique. Car, puisqu'il

est démontré, d'après mes observations, que la plupart des manifestations

cardiaques, que l'angine de poitrine, que quelques accidents de pseudo-

asthme relèvent exclusivement de la sclérose artérielle, c'est cette der-

nière et nullement la glycosurie que la thérapeutique doit viser.

/). Ce que je viens de dire de la goutte, de l'arthritis, de la syphilis, du

diabète, on peut encore l'appliquer à Vimpaludisme, au tabarjisme, au

saturnisme et à Yalcoolisme . Entre ces causes diverses et l'angine de

poitrine, il y a toujours un intermédiaire obligé que l'on doit invoquer

au nom de la clinique et de la thérapeutique. Cette lésion intermédiaire

n'est autre que l'artérite, ou l'artério-sclérose.

Cette étiologie aune sanction thérapeutique. La goutte, le rhuma-

tisme, le tabac, le diabète, etc., ne produisent des accidents angineux

qu'à la faveur des dégénérescences artérielles provoquées par ces divers

maladies. Il n'y a donc pas de médication anti-goutteuse, anti-rhuma-

' J. Uaïer {Zeitsc/i. f. Klin. med., 1SS8). — 'Diellafoy {Soc. mécl. des hûp., I8S7).
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lismale, anli-diabéliquc, de l'angine de poitrine. La thérapeutique doit

viser seulement la lésion artérielle.

B. — Causes occasionnelles. — Dans la description d'un accès angi-

ncux, on remarque que la durée de l'attaque est extrêmement courte, le

plus souvent de quelques secondes à quelques minutes, ce que la plupart

des auteurs anciens avaient parfaitement remarqué. C'est ainsi qu'un

malade de Parry disait « ressentir, presque dans le même instant, les

deux extrêmes par suite du passage rapide de la douleur à un état de

bien-être ». Or, la courte durée de ces accès est expliquée par leur mode

causal. Comme on le verra plus loin, ceux-ci apparaissent sous l'influence

d'un effort quelconque et disparaissent par le repos. Un des caractères

importants de cette angine est donc d'être presque toujours provoquée.

Dans certains cas, comme Héberden l'avait très bien remarqué, les

accès sont spontanés; ils surviennent pendant la nuit, sous l'influence

des rêves, des cauchemars, du coït, et alors ils ne sont plus spontanés ;

mais parfois ils surviennent sans cause. Une particularité importante

que j'ai depuis longtemps observée, c'est que les accès nocturnes sont

remarquables par leur longue durée et leur sévère intensité. Heberdcn

avait dit : « Quand l'attaque vient pendant la nuit, elle dure une heure

ou deux », et Butter avait été encore plus explicite lorsqu'il écrivait :

«Les attaques nocturnes durent plus longtemps que celles qui survien-

nent par l'exercice, et elles reviennent souvent à la même heure pen-

dant la nuit. » Or, comme je l'ai démontré dans une leçon précédente,

ces accès nocturnes qui paraissent spontanés sont encore provoqués par

le sommeil et parla position couchée qui augmente la tension artérielle.

Les crises angineuses peuvent affecter une réelle périodicité, — plus

rare il est vrai que dans les fausses angines d'origine nerveuse ou névral-

gique — se montrant le soir, la nuit ou le matin, toujours à la même
heure, et Trousseau, qui cite des faits semblables, disait avec juste rai-

son que la périodicité des attaques n'exclut nullement l'idée d'une affec-

tion organique du cœur ou des gros vaisseaux. II existe cependant une

fausse périodicité, utile à signaler, ne serait-ce que pour éviter une faute

thérapeutique consistant à prescrire bien inutilement Je sulfate de quinine

et les antipériodiques : les accès peuvent se montrer le soir et le matin,

lorsque le malade se couche ou lorsqu'il se lève à la même heure. Mais

l'action de se lever, de se déshabiller qui constitue un effort, peut être

la cause de ces accès.

C'est là, je le répète, un fait de la plus haute importance. L'angine

de poitrine, au début du moins, est toujours provoquée, et l'étude de
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ses causes occasionnelles (qu'il ne faut pas confondre avec les causes pré-

disposantes), démontre que tout acte nécessitant un effort est une cause

occasionnelle et provocatrice des crises angineuses. Ainsi, les efforts,

la marche contre le vent ou sur un plan incliné, l'ascension des étages,

l'action de s'habiller, de se lever, de se mettre au lit, de parler, de

discuter avec animation, l'exercice prolongé de la parole, l'acte de défé-

cation, en résumé les efforts de toute sorte et les mouvements actifs,

sont capables de provoquer les accès.

Il en est qui ne peuvent marcher ou faire quelques pas, même sur un
terrain plat et uni, sans être immédiatement arrêtés par une douleur qui

les cloue sur place. Il en résulte qu'il s'agit là d'une anc/iae d'effort

analogue à la dyspnée d'effort si fréquente dans l'artério-sclérose. La

plupart des malades décrivent ainsi leur situation : « Si je pouvais

rester immobile, si je pouvais ne pas marcher, je crois que je ne serais

pas malade. En tout cas, j'ai un moyen presque infaillible d'éviter, de

prévenir ou d'arrêter mes douleurs, c'est d'arrêter la marche ou de ne

pas faire un pas. »

L'un d'eux pouvait marcher sans douleur dans son appartement ; mais

l'accès apparaissait quand il « marchait à l'air ». S'il restait immobile

dehors, la douleur ne survenait pas, mais elle éclatait dès qu'il faisait

quelques pas, de sorte que la provocalion des attaques avait besoin de

deux causes réunies : l'air et la marche.

Les accès sont encore provoqués par des émotions gaies ou tristes,

par toutes les causes, en un mot, qui imposent au cœur une exagéra-

tion de travail, ou qui le font palpiter. C'est ainsi que souvent les malades,

plus ou moins émus lorsqu'ils viennent nous consulter, sont atteints

en notre présence de crises plus ou moins violentes. Tout le monde
connaît l'histoire du célèbre Hunter sujet à des attaques angineuses et

qui mourut subitement à la suite d'un accès de colère.

A ce sujet, voici un fait qui démontre la fatale influence d'une vive

émotion sur le cœur des angineux :

Un malade, s'occupant beaucoup d'affaires financières, descend un
jour de sa voilure et achète un journal sur la voie publique. Il jette

rapidement les yeux sur cette feuille, il y voit une baisse considérable

de valeurs qu'il avait achetées en grand nombre quelques jour» aupara-

vant ; subitement, il devient alors d'une pâleur extrême, remonte dans sa

voiture, s'assied et meurt, l'œil fixé sur le passage du journal, sans faire

un mouvement, sans proférer une plainte, aux côtés de sa femme qui

avait assisté à cette scène rapide et dramatique.

On ne saurait trop insister sur cette provocalion facile des accès, de

telle sorte qu'on peut les faire apparaître à volonté par la marche.

HRNRI HUCHARD. — MALADIES DU CŒUn. 37
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Chez un de mes malades, les moindres mouvements, les plus pelilcs

émotions devenaient aussitôt des causes provocatrices des accès : ainsi,

l'action de s'habiller, de se lever, de se mettre au lit, de monter trois ou

quatre marches qui le conduisaient à sa chambre à coucher, l'acte de

la défécation, l'action de se moucher un peu fort, de rire aux éclats,

l'émotion causée par un coup de sonnetle, par la venue d'un person-

nage étranger, ou même d'une personne connue, et inattendue, une

discussion un peu animée, une simple contrariété, ou une émotion

agréable. Un jour, on lui apprend, avec force ménagements et après

l'avoir depuis longtemps déjà préparé à cette bonne nouvelle, que son

fds vient d'être promu colonel. Aussitôt, il porte la main à son cœur, il

devient extrêmement pâle, et reste pendant quelques secondes dans une

immobilité telle qu'on le croit mort. Il revient à lui après avoir éprouvé,

dit-il, « l'avertissement de la mort » ; mais pendant tout le cours de la

conversation, il lui est impossible de parler de son fils sans éprouver

immédiatement une sensation douloureuse et « indéfinissable au cœur ».

Tous ces malades sont donc dans un état continuel d'imminence

angineuse, et c'est ainsi qu'ils vivent avec la menace constante de

la mort.

Un malade observé par Slokes avait également des accès pour la

moindre cause :

« Le plus petit effort musculaire, l'action de s'envelopper de son

couvre-pied, par exemple, suffisait pour déterminer l'invasion de l'accès
;

aussi avait-il pris l'habitude de se coucher tout habillé. Bien souvent,

la nuit, fatigué par ses efforts pour empêcher l'accès, et vaincu par le

sommeil, bien qu'il restât levé, il tombait sur le sol et se relevait brus-

quement, en proie à un accès d'une violence inaccoutumée. Vers la fin,

les accès devinrent de plus en plus fréquents ; l'action de manger suffi-

sait pour les ramener ; aussi, éprouvait-il une grande crainte lorsqu'il

s'agissait de prendre de la nourriture. S'il lui venait l'idée qu'il était placé

de façon à ne pouvoir prendre, à volonté, la position qui pourrait le

soulager, cela suffisait pour déterminer un accès ; la plus petite émotion

morale avait le même effet. Pendant longtemps il ne put voir aucun de

ses amis ; il descendait dîner à cinq heures, et si quelqu'un remarquait

son arrivée ou lui demandait de ses nouvelles, il survenait un accès.

Pendant le dîner, il marchait dans la chambre ou s'accoudait à la che-

minée, et ne s'asseyait jamais pour prendre ses repas. »

Une cause occasionnelle, mais moins importante, est relative à l'action

du travail digestif, même chez les malades qui ne présentent aucun

trouble du côté de l'estomac, et chez ceux qui ont fait le repas le plus
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frugal et le plus hygiénique. Chose peu explicable, c'est principalement

le repas du soir qui provoque le plus ordinairement les accès, de sorte

que l'on croit parfois bien à tort à leur vraie périodicité. Or, on arrive

souvent à les provoquer vers un autre moment en recommandant aux

malades de manger quelques heures plus tôt. Tantôt l'accès éclate immé-

diatement après et même pendant le repas sous Finfluence de la seule

ingestion alimentaire ; d'autres fois, c'est pendant le travail de la diges-

tion, une demi-heure environ après le repas.

J'ai observé à ce sujet un angineux qui, instruit par l'expérience,

s'empressait de sortir et de faire une promenade immédiatement après

avoir mangé le soir et qui revenait invariablement chez lui après une

demi-heure ; là, il restait immobile, assis sur un fauteuil et parvenait

ainsi à éviter les accès du soir. Un des malades de Macqueen disait

« qu'il serait presque exempt de ses crises douloureuses, s'il pouvait vivre

sans manger », et on ne rencontre jamais des angineux comme celui de

Jurine qui avait des accès plus forts lorsqu'il était à jeun. Mais, chez

quelques-uns, le travail seul de la digestion est incapable de provoquer

des crises qui n'apparaissent que lorsqu'ils marchent après leurs repas.

Les accès peuvent encore apparaître au repos et avoir la fausse appa-

rence d'accès spontanés, lorsqu'ils sont réellement provoqués. Or. il ne

faut pas oublier que toutes conditions capablps d'élever la tension arté-

rielle, et par conséquent d'augmenter le travail du cœur peuvent devenir

autant de causes provocatrices de ces accès. Ainsi, la tension artérielle

est plus élevée dans la position horizontale que dans la station debout;

c'est ce qui explique en partie la production d'attaques angineuses pendant

la nuit.

Le travail de la menstruation et l'époque cataméniale s'accompagnent

d'un certain état d'hypertension vascujaire; c'est ce qui explique encore

la provocation fréquente des attaques sténocardiques pendant la période

menstruelle.

A ce sujet, je puis citer l'exemple d'une femme atteinte d'aortite chro-

nique, et qui présentait des accès mensuels d'angine de poitrine, chaque

fois que ses règles apparaissaient. Je les ai fait assez promplemenl

disparaître, en recommandant pendant plusieurs mois, l'emploi du régime

sec de Chomel (dans le but de diminuer l'état habituel de pléthore vascu-

laire), et en faisant appliquer plusieurs sangsues aux aines pendant les

jours qui précédaient l'apparition des menstrues.

On connaît la fréquence des accidents gravido-cardiaques aux .5° ou

6" mois de la grossesse chez les femmes atteintes d'affections du cœur;

vous savez également que l'état gravide s'accompagne, d'après Larcher,
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d'une hypertrophie du cœur. Or, chez les femmes grosses, les expériences

d'Heidenhain, de Spiegelberg-, de Gschleiden et de Gassner ont démontré

l'augmentation de la masse totale du sang, d'où l'augmentation de la

tiension artérielle reconnue par les recherches de Marey et de Lorain.

Par le fait de la çjrosxesse, les femmes atteintes d'angor pectoris se

trouvent donc placées dans un état d'imminence presque continuelle

d'accès, et c'est ainsi que leurs accidents gravido-cardiaques ne consistent

pas seulement dans l'existence de crises asystoliques, mais aussi dans

celle d'attaques angineuses. Au moment de l'accouchement, le phéno-

mène de l'effort les fait apparaître, ce qui se comprend. Pendant la

grossesse, surtout vers le o" mois, l'augmentation de la tension artérielle

devient à la fois une cause prédisposante et occasionnelle pour leur

production. J'ai même remarqué que ceux-ci apparaissaient alors de

préférence au moment de l'époque présumée des règles. On a cité chez

les nouvelles accouchées des cas de mort subite par angine de poitrine,

et on a cru pouvoir les expliquer par des réflexes partis de l'utérus.

Si l'explication était exacte, il s'agirait plutôt d'angine fausse, car je vous

démontrerai dans mes leçons sur les « angines réflexes » , que les

accidents sténocardiques sont produits dans ces cas par le retentissement

d'un organe malade (estomac, intestin, foie, utérus), sur le cœur droit.

Mais les observations auxquelles je fais allusion sont loin d'être con-

cluantes, l'angine de poitrine réflexe appartenant à la catégorie des

pseudo-angines qui ne se terminent jamais par la mort.

En dehors des faits que j'ai observés, voici deux observations déjà

anciennes de Spiegelberg :

Dans la première, il s'agissaic d'une primipare rhumatisante, atteinte

d'insuffisance aorlique, et qui dans le cours de sa grossesse, vers le 6'' mois,

eut plusieurs accès d'angine de poitrine. Dans la seconde, ceux-ci furent

moins nets; la malade était atteinte de rétrécissement avec insuffisance

aortique, et au 6^ mois et demi de sa grossesse, elle eut à souffrir de

violentes palpitations avec cyanose, dyspnée et angoisse précordiale.

Conclusion. — Un des caractères cliniques les plus importants de

l'angine de poitrine, un caractère môme indispensable pour le diagnostic

entre l'angine vraie et les pseudo-angines, c'est la provocation des accès

par tous les actes qui nécessitent un effort, une evciialion anormale du

cœur ou encore l'augmentation de la tension artérielle.

Il ne faudrait pas cependant exagérer la valeur pathogénique de ces

causes occasionnelles : car on voit par la suite les accès survenir dans

le calme le plus complet, d'une façon spontanée pendant le sommeil par

exemple, souvent à la même heure, et cela sans trouver pour les expli-
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quer, l'intervenlion d'aucun des facteurs que je viens d'énumérer. Mais,

en présence de ces accès spontanés, il ne faut pas omettre d'explorer

avec soin l'histoire du malade; car, par une interrogation attentive, on

trouve qu'à une certaine époque, il a eu et il a encore des accès provo-

qués par la marche, le mouvement ou un effort. Vous n'aurez pas alors

d'hésitation, et ce dernier fait vous permettra immédiatement d'asseoir

votre diagnostic et d'affirmer de la façon la plus formelle qu'il s'agit d'une

angine coronarienne.

IV. Diagnostic. — Dans les leçons suivantes j'étudierai le diagnostic

de l'angine de poitrine et des cardiodynies ou angines fausses. On ne

saurait jamais trop insister sur celte distinction clinique dont l'impor-

tance est grande, puisqu'il en résulte une différence capitale dans le

pronostic et le traitement. Pour vous en montrer mieux encore les

caractères, je vais vous faire assister rapidement à l'interrogatoire de

deux malades. Puis, après avoir résumé le diagnostic différentiel de la

sténocardie vraie avec d'autres syndromes ou maladies, j'aborderai dans

les prochaines leçons les questions importantes de la pathogénie et du

traitement.

Voici un premier malade :

Il est âgé de cinquante ans, exerçant la profession d'homme d'équipe.

Il n'a jamais eu de rhumatisme, mais il a eu, il y a vingt ans, un chancre

induré. Son père, qui avait eu des coliques néphrétiques, est mort du

diabète et d'une hypertrophie cardiaque. Un de ses frères a succombé

à un « anévrisme au cœur » et une de ses sœurs souffre d'un rhuma-

tisme noueux. Jusqu'à l'année dernière, il a beaucoup fumé, et il avoue

avoir commis des abus de boissons alcooliques.

Je vous fais d'abord remarquer que beaucoup de causes se trouvent

ici réunies pour produire l'artério-sclérose : tabagisme, syphilis et

alcoolisme, ce dernier se manifestant par des caractères cliniques bien

connus (tremblement des mains, vomissements pituiteux du matin,

sommeil agité, cauchemars, une atlaque de délirium tremens l'an dernier

à l'occasion d'une broncho-pneumonie grave accompagnée de quelques

symptômes de gangrène bronchique, etc.). 11 n'est pas jusqu'à sa pro-

fession consistant à faire de fréquents efforts et à porter des fardeaux,

qui n'ait contribué à favoriser l'évolution des lésions artérielles. J'attire

encore votre attention sur l'influence héréditaire : diabète, affections du

cœur et surtout des artères chez les ascendants et les collatéraux.

Voici maintenant l'histoire de la maladie, telle qu'il nous la raconte :
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« Je suis malade depuis environ dix-huit mois. Je m'apercevais déjà,

depuis quelque temps, que je n'étais plus aussi fort pour porter des

fardeaux et que j'étais très vite oppressé lorsque je faisais un effort. Un

jour, en marchant un peu vite et en montant, j'ai éprouvé là, derrière

la partie supérieure de la poitrine (il montre la région sternale), une

violente douleur
;

j'ai cru qu'on m'écrasait la poitrine, et que celle-ci

s'enfonçait; immédiatement, celte douleur est remonté jusqu'à l'épaule

droite, puis elle est descendue en dedans du bras jusqu'aux deux

derniers doigts dans lesquels j'ai éprouvé des fourmillements. J'ai cru

alors mourir. Je me suis arrêté, parce que je ne pouvais plus continuer

ma marche, et quelques instants après, la douleur a complètement

disparu. Mais, depuis cette époque, je ne puis marcher un peu vite,

presser mon pas, monter les escaliers, porter un fardeau un peu

lourd, sans qu'immédiatement la douleur revienne. C'est à ce point que

je puis la faire venir et disparaître presque à volonté, et je m'imagine

que si je pouvais vivre sans marcher ou faire un mouvement, je ne

serais pas malade. Cependant, à deux reprises différentes, j'ai été atteint

subitement pendant la nuit, et sans que j'aie fait un effort, d'une dou-

leur extrêmement violente qui a duré près d'une demi-heure, alors que

les autres accès du jour n'avaient duré que quelques minutes. »

Demande : A quoi ressemble cette douleur? Dites-m'en bien les

caractères.

Réponse : Ce n'est pas une douleur comme les autres, je n'ai pas

d'élancements ; c'est comme si une énorme main de fer me comprimait

et m'enfonçait la poitrine. Dès que cette douleur arrive, je suis obligé

de m'arrêter, et peu à peu, elle disparaît; autrefois, j'ai eu une sciatique

qui m'empêchait aussi de marcher, mais pas de la même façon.

Demande : Puisque cette douleurne ressemble pas aux autres, dites-moi

si elle s'accompagne d'une certaine angoisse. Je vais me faire com-

prendre. On vous marche fortement sur le pied, de façon à l'écraser
;

vous ressentez une très vive souffrance ; mais il ne vous viendra pas à

l'idée, malgré son intensité, que vous pouvez en mourir. La douleur

que vous ressentez dans la poitrine peut être beaucoup moins vive, et

cependant ne vous donne-t-elle pas l'idée et la crainte de la mort?

Quand je dis : crainte de la mort, je ne prétends pas que vous ayez peur

de mourir; il ne s'agit pas ici d'une question de courage, il s'agit de

savoir si l'accès s'accompagne toujours ou presque toujours de cette

angoisse caractéristique qui vous fait inconsciemment penser : si celte

douleur persiste encore quelques minutes, j'en mourrai.

Réponse : C'est bien cela, et souvent il m'est arrivé d'avoir à peine
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de la douleur, et d'éprouver une sorte d'oppression à la poitrine,

oppression qui ressemble bien à une espèce d'angoisse.

Demande : Vous parlez « d'oppression ». Quand surviennent vos

accès, vous éprouvez donc de la peine à respirer?

Réponse : Jamais. J'ai même remarqué qu'au moment des plus forts

accès, ma respiration est libre, comme au moment où je vous parle. Je

reliens même ma respiration, pensant moins souffrir.

L'interrogatoire est terminé ; je vais en déduire le diagnostic.

Je vous fais d'abord remarquer que la pression sur différents

points de la région cardio-aortique ne détermine aucun phénomène
douloureux et ne provoque même pas un accès angineux. Pour le

produire, nous allons prier le malade de courir un peu vite dans la

salle...

Tenez, le voilà qui s'arrête, il porte inconsciemment la main au

sternum, sa face pàlil; il dit, d'une voix entrecoupée, ressentir une

violente étreinte, une sorte d'élau qui lui comprime la poitrine. Nous

l'auscultons et nous trouvons que son cœur bat normalement, sans

aucune précipitation de ses battements ; cependant je vous fais

remarquer que le pouls gauche est plus faible, plus concentré que le

droit. Le malade s'est arrêté et la douleur a promptement disparu. 11

regagne son lit, et voici les renseignements que nous fournissent l'aus-

cultation et la percussion : Au cœur, le premier bruit est sourd et par-

cheminé sans bruit morbide ; le second bruit est retentissant, surtout à

droite du sternum, et ce sont là les seules modiQcations que nous

observons. Mais, à la percussion, je constate l'augmentation do la

matilé de l'aorte qui dépasse de deux travers de doigt le bord sternal

droit; les artères sous-clavières sont plus élevées qu'à l'état normal,

les artères cervicales sont animées de battements plus accentués que

d'ordinaire. Les pupilles sont normales, mais la cornée présente un
cercle sénile des plus nets. Les artères temporales sont sinueuses et

dures ; les artères radiales sont rigides, et le pouls gauche reste plus

faible que le droit.

Le diagnostic s'impose : arlério-sclérose et même athérome artériel
;

aortile chronique et dilatation de l'aorte.

Quand même je n'aurais rien constaté du côté de l'aorte — et ce fait

se réalise dans les cas assez fréquents où il s'agit d'une coronarite sans

aorlite, ou encore d'une aortite limitée au pourtour des coronaires, —
j'aurais affirmé le diagnostic d'angine artérielle ou coronarienne pour

celte seule raison : les accès sont presque toujours provoqués par l'effort,

il s'agit, à proprement parler, d'une claudication intermittente du cœur.
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L'existence de deux crises spontanées et nocturnes n'infirme en rien le

diagnostic, car je vous ai dit que le seul fait d'avoir des accès provoqués

par l'effort suffit pour l'établir de la façon la plus formelle. Cet homme
que nous allons soumettre à la médication artérielle (iodure, trinitrine,

nitrite d'amyle, etc.) peut un jour mourir subitement, de syncope non

accompagnée de douleur'.

Je vous présente maintenant une autre malade. C'est une femme âgée

de trente-trois ans dont l'affection a débuté, il y a six mois, sans cause.

Une nuit, vers minuit, elle a clé réveillée par une douleur très violente

dans la région du cœur ; elle a eu alors un grand frisson avec sensation

de refroidissement siégeant seulement du côté gauche ; les doigts de la

main étaient très pâles, comme lorsqu'on a l'onglée, et ils étaient presque

insensibles. Au bout de dix minutes, la douleur est devenue très vive

avec irradiations jusqu'aux deux bras. Elle a souffert ainsi pendant deux

heures, au moins. A partir de cette époque, tous les jours les mêmes

crises se sont reproduites; parfois, elles commençaient par le frisson,

et la douleur du cœur n'apparaissait qu'après. Mais, elles survenaient le

plus souvent la nuit, toujours à la même heure. Dans le jour comme dans

la nuit, ces crises si douloureuses surviennent à tout propos. « Pendant

que je parle d'une façon très calme, et que je reste bien tranquille dans

mon lit, cette crise revient. »

Demande : Dites-moi bien quelle est la nature de la douleur, comment

la crise se termine, et si elle vient par un mouvement, par un effort,

par une marche un peu rapide ?

Réponse : Cette douleur est si forte qu'elle me fait crier et que je crois

en mourir ; elle existe là, au cœur (elle montre la partie moyenne de la

région cardiaque). Pour en faire comprendre la nature, je dirai que mon
cœur me semble gros, trop gros ; d'autres fois, cependant, c'est comme

un poids qui écraserait ma poitrine ; alors je suffoque, j'ai de l'oppression,

des palpitations à rompre la poitrine, je crois mourir, et un jour que

la crise a été plus violente que jamais, j'ai eu une attaque de nerfs et

j'ai perdu plusieurs fois connaissance. Jamais la marche, un effort quel-

conque n'ont provoqué les accès douloureux ; même au moment d'une

émotion, je ne les ai pas toujours, et c'est ce qui m'inquiète de ne

savoir à quoi les attribuer.

Cet interrogatoire sommaire me suggère les réflexions suivantes :

Remarquez d'abord tous les caractères cliniques permettant déjà de

* Quelques mois après cette leçon, le malade mourait subitement en allant à la garde-

robe.
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formuler ici le diagnostic de pseudo-angine névrosique. Je n'ai pas encore

interrogé celle femme sur ses antécédents. Mais, ces crises qui reviennent

périodiquement toutes les nuits, sans cause, au milieu du sommeil,

pendant la conversation la plus calme, qui ne sont nullement influencées

par la marche, par un effort, ne doivent pas appartenir à l'angine de poi-

trine. Leur longue duréeest encore un argument en faveur de leur nature

névrosique. Notez bien qu'elles durent si longtemps parce qu'il ne s'agit

que de troubles vaso-moteurs, que d'accidents névralgiques ; car une

névralgie de deux heures, si intense que vous la supposiez, ne compro-

met pas l'existence, tandis qu'une ischémie cardiaque de quelques

minutes, si faible qu'en soit la manifestation douloureuse, est une menace

constante de mort. Dans les accès d'angine de poitrine, avec de courtes

ou de petites douleurs, il y a de grands dangers pour l'existence, et

lorsqu'ils se prolongent, ils sont suivis d'un état de parésie cardiaque

irrémédiable. Chez notre malade, la douleur existe dans toute la région

précordiale, elle n'est pas franchement sous-sternale , elle consiste

dans la sensation de distension de l'organe et non de constriction,

elle est accompagnée de dyspnée et d'oppression, et enfin elle se ter-

mine quelquefois par une crise de nerfs et des syncopes répétées.

Ici, vous pourriez m'objecter : « Mais, vous avez dit que l'angine de

poitrine est une maladie syncopale [syncopa anrjens, comme disait Parry);

donc ces syncopes ne doivent pas appartenir aux anginoïdes ou aux

cardiodynies.

Je vous réponds que les syncopes de l'angine vraie n'ont pas la même
signification que celles de la pseudo-angine névrosique. Les premières

sont rares, heureusement ; elles font partie intégralité de faccès, et vous

savez qu'elles sont un des modes le plus fréquents de terminaison fatale.

Les secondes peuvent se répéter souvent sans danger pour la vie, elles

nappartieîinent nullement à l'accès ; mais elles constituent, au même
titre que les crises de nerfs et que les troubles vaso-moteurs, des phé-

nomènes surajoutés aux accès ; ce ne sont pas des syncopes angineuses,

ce sont des syncopes hystériques. Vous en voyez la preuve dans leur

longueur même, car la malade interrogée vous répond qu'elle perd incom-

plètement connaissance pendant un quart d'heure. A vrai dire, il ne

s'agit même pas, dans ces cas, de vraies syncopes, puisque, chez ces

malades, la circulation n'est pas suspendue, le pouls garde sa fréquence

et perd à peine de sa force.

Je vous fais remarquer encore que la douleur arrive progressivement

après avoir été précédée de troubles vaso moteurs (refroidissement des

extrémités, frisson, onglée, etc.). C'est là une forme vaso-motrice, fré-

quente dans les manifestations pseudo-angineuses de l'hystérie. Dans
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Tangine de poitrine, la douleur arrive rapidement, elle éclate, elle

cloue sur place le malheureux qui en est atteint au moment de la marche.

Enfin, cette malade présente presque tous les stigmates hystériques :

insensibililé de l'épiglotte, hémianesthésie sensitive et sensorielle, légère

hypéresthésie ovarienne. J'ajoute que la pression sur plusieurs espaces

intercostaux, sur le trajet du phrénique, est douloureuse. Du reste, les

antécédents morbides de la malade confirment le diagnostic.

D'après les détails dans lesquels je suis entré en vous traçant la symp-

toraatologie de l'angine de poitrine il me semble inutile d'établir son

diagnostic avec les névralgies dorso-intercoslales, brachiales el dorso-

brachiales , diaphragmatiqiies. Celles-ci ne s'accompagnent jamais

d'angoisse, elles ne sont pas provoquées par l'effort, elles présentent

des points douloureux à la pression, elles ne sont jamais accompagnées

de signes d'aortite, d'artério-sclérose, etc.

Quant au diagnostic de l'angine de poitrine avec les dotdeurs fulgu-

rantes du tabès, on le trouvera dans le cours de cette leçon (p. 569).

Quelques malades atteints à' intermittences cardiaques éprouvent, au

moment de leur production, une certaine angoisse. Mais ici, point de

douleur, pas d'irradiations douloureuses, pas d'accès véritables.

Uarythmie angoissante paroxystique, comme je l'appelle, est une

maladie nouvelle qui n'est décrite par aucun auteur et dont je possède

déjà cinq observations. Je ne doute pas de sa fréquence plus grande

quand on la connaîtra mieux. Voici en quoi elle consiste : au milieu du

meilleur étal de santé, survient chez un sujet relativement jeune le plu-s

souvent (vingt-cinq à quarante-cinq ans), une arythmie désordonnée avec

pulsations fortes, faibles, inégales et irrégulières, s'accompagnant presque

toujours d'une sensation angoissante sans douleur angineuse. L'accès

dure quelques heures, pendant une journée et même pendant plusieurs

jours et par la suite pendant plusieurs semaines ; puis, il se termine par

la prompte régularisation des battements cardiaques qui peuvent con-

server leurs caractères presque normaux pendant plusieurs semaines et

même pendant plusieurs mois, jusqu'à la crise suivante, qui survient

presque toujours spontanément et sans cause. J'ai observé cette affection

surtout chez les névropathes et les neurasthéniques, en l'absence de toute

lésion cardiaque et de toute cause réflexe.

Elle se distingue nettement de l'angine de poitrine, par l'absence

d'irradiations brachiales et de véritable douleur, par l'existence de

l'arythmie, et par l'apparition spontanée des accès.

J'ai vu souvent confondre la dyspnée de Corvisart et surtout la dyspnée
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de Cheijne-Stokes avec l'angine de poitrine, et cette confusion est

d"aulant plus compréhensible que la sténocardie survient aussi sous l'in-

fluence de l'effort, et que la respiration de Cheyne-Stokes s'accompagne

presque toujours d'une certaine angoisse. J'ai déjà dit qu'il ne faut pas

confondre l'angoisse respiratoire avec l'angoisse cardia(jue^ le syndrome

dyspnéique avec le syndrome angineux. La dyspnée est un symptôme,

l'angor pecloris en est un autre absolument distinct, et les auteurs qui

admettent un « type dyspnéique » de l'angine de poitrine commettent

une double erreur : une erreur de nosologie et une erreur clinique.

Cela ne veut pas dire que les angineux ne puissent être aussi des

dyspnéiques. La même lésion, l'artério-sclérose, qui limitée au cœur

donne lieu aux phénomènes angineux, est capable, surtout lorsqu'elle

est étendue au rein, de déterminer des accidents dyspnéiques, comme
elle peut provoquer des symptômes urémiques. Mais, dans ces cas

complexes, la dyspnée est d'origine toxique, elle est due à l'état d'im-

perméabilité rénale, et à la rétention de divers poisons dans l'organisme.

Du reste, l'épreuve thérapeutique permet le plus souvent d'établir une

sorte de diagnostic nosologique entre cette dyspnée toxique et l'angine

ischémique. Prescrivez le régime lacté absolu à vos malades ; le plus

souvent, il fera disparaître l'état dyspnéique, mais il n'aura aucune

action sur l'élément sténocardique. Donc , les angineux peuvent être

dyspnéiques par le fait de leur artériosclérose qui s'étend du cœur au

rein ; mais l'angine de poitrine est absolument distincte de la dyspnée

par son mode de production et par sa symptomatologie.

Je termine cette étude de diagnostic par les considérations sui-

vantes :

Les angineux sont le plus souvent des aortiqnes, ce qui se comprend

en raison du siège de la lésion à l'orifice des artères coronaires vers la

naissance de l'aorte au-dessus des valvules sigraoïdes. Or, au point de

vue de l'anatomie pathologique et surtout de la clinique, cinq cas peuvent

se présenter :

1° Une lésion orificielle de l'aorte (rétrécissement aorlique, insuffi-

sance, rétrécissement et insuffisance de l'aorte) ;

2° Dilatation ou anévrisme aorlique avec ou sans lésion d'orifice
;

3° Aortite chronique ou aiguë avec ou sans lésion d'orifice
;

4° Coronarite primitive (ou inflammation chronique des artères car-

diaques) sans lésion concomitante de l'aorte ;

0° Coronarite chronique ou aiguë, associée aux lésions de l'arbre aortique.

Dans les deux premiers cas, l'auscultation fait constater les signes
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caractéristiques des lésions orificielles, de la dilatation ou de l'anévrisme

de l'aorte, et quoiqu'un aortique, atteint incidemment d'hystérie, puisse

avoir une pseudo-angine, la constatation de ces affections sera déjà une

présomption en faveur du diagnostic d'angine de poitrine.

Dans le troisième cas, la connaissance des symptômes de l'aorlite

aiguë ou chronique sur lesquels j'ai insisté dans des leçons premières,

vous permettra de penser à l'existence de l'angine de poitrine.

Mais, lorsque cette aortitc est partielle et non totale, lorsqu'elle est

limitée au pourtour des artères coronaires [aorlite pcri-coronaire) sous

l'aspect de plaques gélatiniformes ou osseuses envahissant le pourtour

de leurs orifices, vous ne constatez aucun bruit morbide, l'auscultation

est muette, et vous commettriez une grave erreur en rejetant l'origine

ou la nature artérielle de l'angine parce que vous n'avez entendu aucun

souffle à l'orifice aortique. Je ne saurais trop le répéter : la constatation

d'un souffle n'est qu'un élément très secondaire pour le diagnostic de

la slénocardie, vous rencontrerez beaucoup d'angineux dont le cœur

ne présente à l'auscultation rien d'anormal, et dont l'aorte paraît saine,

après l'examen stéthoscopique le plus complet. Mais les caractères

cliniques de cette angine sur lesquels j'ai insisté vous permettront le

plus souvent d'affirmer le diagnostic avec la plus absolue certitude.
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ANGINE DE POITRINE (suite)

III. Historique et Pathogénie.

I. HiSTORiQDE. — Cœlius .\urelianus, Poteriiis, Bâillon. Ecrits de Sénèque. Observa-

tions de Dionis, d'Hoffmann et de Morgagni. Jusqu'à Ilougnon (1768), confusion de

l'angor pectoris avec les dyspnées. Heberden, et la dénomination défectueuse d'an-

gine de poitrine. Caractères cliniques assignée par Heberden et Parry ensuite, à

l'angine de poitrine. Trois périodes dans son histoire : périodes clinique, patho-

génique, thérapeutique.

Tableau des diverses théories; théories pulmonaires, ou cardio-pulmonaires, endocar-

diqws, imjocardiqucs, artérielles, iierveiises, diathésiques.

II. Pathogénie. — Discussion de ces théories.

l" Théorie du spasme cardiaque. — Ses défenseurs : Heberden, Mac Bride, Latham.
— c Etat lavé » de la surface interne du cœur chez les malades morts d'angor

pectoris. — E.ipériences de Stenson et de Stannius (ligature de l'aorte). Effets de

cette ligature : parésie des membres avec rigidité. Assimilation de celte rigidité

au.t contractures musculaires consécutives à la ligature des membres, à la claudi-

cation intermittente des extrémités, à la contracture des membres dans la maladie

de Maurice Raynaud, etc. — Le spasme musculaire est un effet de l'ischémie des

muscles d'un membre, comme il est l'effet dg l'ischémie du muscle cardiaque; il

n'est pas la cause de l'attaque angineuse.

2" Théorie de la paralysie cardiaque. — Dans l'angine de poitrine mortelle, le cœur
cesse de battre par paralysie et non par suite du spasme (Parry). Paralysie chro-

nique du muscle cardiaque chez les asystoliques, et paralysie aiguc chez les angi-

neu.x. — Théorie de la distension cardiaque (Lauder-Brunlon). — Erreur de Beau :

l'attaque angineuse ne peut être assimilée à une sorte d'asyslolie.

?,° Théorie artérielle. — Hunter et .lenncr signalent l'ossification des coronaires.

Parry ajoute à celle-ci une sorte de paralysie du cœur avec état syncopal (sijncopa

angens ou anginosa).

Opinions de Kreysig, Reeder, Tiedemann sur l'ischémie cardiaque ; de Blackall,

sur la possibilité du rétrécissement spasmodique des coronaires ; de Lus?ana sur

l'irritation des filets du plexus cardiaque par les vaisseaux rigides et dégénérés.

Assimilation de l'angine de poitrine à la claudication intermittente des extrémités

(Potain). — De 1783 à 1874, quarante-sept observations, dont quinze absolument

concluantes, relatives à la théorie artérielle de la sténocardie.

Causes du rétrécissement ou de l'oblitération coronaire : i" aortite en plaques ;
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2° thrombose ou embolie des artères cardiaques ;
3° aortite et coronarite ; 4° coro-

narite intracardiaque.

Influence de la sténose coronaire sur la nutrition du myocarde (Cruveilhier).

Explioiilion du mécanisme de production des accès anfjineux d'après la claudication

inlermiltente des extrémités. — Explication des irradiations douloureuses.

i" Théorie nerveuse. — Névralgie pour Baumes (1808), Desporles (18H) et la plu-

part des auteurs français. — Théorie de la névrite (Ginlrac (1833), Corrigan,

Lartigue) démontrée par Lancereaux (1863).

En lourmentant et en commentant les textes, on peut voir dans quel-

ques passages de Cœlius Aurelianus, de Poterius ou de Baillou quelques

allusions à l'angine de poitrine. 11 n'en est rien, et les cas cités ne sont

autres que des dyspnées symptoraatiques d'aCFections du cœur ou des

reins, ou encore de simples névralgies dorso-intercoslalcs'.

Le seul auteur qui en ait parlé dans l'antiquité est un malade, le

célèbre Sénèque, qui parait avoir réellement été en proie aux douleurs

angineuses. 11 parle de la soudaineté de leur invasion qu'il compare à

l'impétuosité de la tempête [procellae similis); il affirme qu'aucune des

souffrances ne peut lui être comparée. « Pour toutes les autres douleurs,

c'est seulement être malade
;
pour celle-là, c'est rendre l'âme. »

Dans « l'abrégé de chronologie de Mézeray », à propos de la mort de

Gaspard de Schomberg, on a cru reconnaître, ce qui est une erreur,

dans le passage suivant, quelques-uns des caractères de l'angine de

poitrine :

« 11 était travaillé de fois à autre d'une grande difficulté de res-

pirer. Un jour, comme il revenait de Conflans à Paris, étant près

de la porte Saint-Antoine, il fut saisi tout à coup de ce mal, et perdit- la

respiration et la vie. » Il esta remarquer cependant que son fils, maré-

chal de France, mourut également d'une façon subite, après avoir été

pris tout à coup, les jours précédents, « d'oppression et de douleur à la

poitrine ».

• Voici les passages en question :

Erasistratus memorat paralijsens genus et paradoxon appellat, quo ambulantes repente

sistiintur, ut ambulare non possinl, et lum rursus ambutare sinunlur. (Coelius Aurelianus.

MorI). clu'oii., lib. II, cap. i. — Cilalions de Lartigue.)

Quœdam est respirandi difftcuUds quœ per intervalla deamhulanlibus accidit. In hac fit

prœceps virium lapsus, propinquis tenentur nili adminiculis, alias humi corruerent ; hi

ut plurimum derep^nte moriunlur (I'oteiiius. Opéra omnia, 1698).

Cauponx Gabrieli dolorcs atroces ad sternum, spinalem medullam decurrentes ad scop-

tula operta, ad mainmas, ut nec in liane, nec in illam partem corpus fiecteretur... aliquo-

ties ces dolores perceperat, non tamen œque crudeles ac eos quos circa mensis novembris

fincm fercbal (Baillou, chapitre : De doloribus ad sternum. Ed. de Genève, 1762;.

Initium sumens cum extremorum f'ri;/ore, ab hijpocondrio sinislro ad cordis scrobicu-

lum, sternum, peclus, dorsum, imo ad bracliia se cxtendens, cum spirandi angustia,

i/iqiùetudine, virium omnium defcctione atque anxietate afflixit, quandoque mitiori gradu
et liaud diu insistens... (Hoffmann, chapitre intitulé : De dolore cardialgieo spasmodico.)
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Dionis', chirurgien de Louis XIV, cite l'observation d'un malade mort

subitement et qui s'était plaint pendant la vie « d'une oppression de

poitrine qui rerapèchait de temps en temps de respirer librement; il

était quelquefois obligé de s'arrêter, ou en marchant ou en parlant ; il y

avait quelques médecins qui le croyaient asthmatique. J'attribue la cause

de cette mort subite à un manquement de la circulation du sang, laquelle

ayant été interceptée, a fait tomber la machine tout d'un coup ». A l'au-

topsie, on avait trouvé le cœur gros, beaucoup de sang dans le ventri-

cule droit, et pas une goutte dans le gauche.

On trouve encore dans le travail de Dionis le récit de la mort subite

du célèbre ministre Louvois (en 1691), mort que les chroniqueurs du temps

attribuèrent à tort à un empoisonnement. Or. il est question, dans cette

observation, d'une douleur dans la région du cœur, de souffrances « avec

angoisses épouvantables », et à l'autopsie on trouva « les poumons gonflés

et pleins de sang, le cœur gros, flétri, mollasse et semblable à du linge

mouillé, n'ayant pas une goutte de sang dans les ventricules... Le juge-

ment certain qu'on peut faire de la cause de cette mort est l'interception

de la circulation du sang ».

Lord Clarendon, dans l'histoire de sa vie, raconte ainsi la maladie de

son père :

« 11 était attaqué par une douleur si aiguë dans le bras gauche pen-

dant un quart d'heure, que le tourment qui en résultait le rendait pâle

comme la mort, et il avait alors coutume de dire qu'il avait passé par

les agonies de la mort... Aussitôt qu'il était remis, ce qui ne tardait pas,

c'était l'homme le plus gai du monde... Un jour, il fut pris de cette

même douleur, et mourut subitement. »

Hoffmann et Morgagni ont reproduit quelques-uns des symptômes de

l'angor pectoris. Le premier a cité l'exemple d'une attaque terminée par

le gonflement d'un testicule, et deux de ses observations sont assez inté-

ressantes pour être rapportées.

Un conseiller de Livonie éprouvait, depuis plusieurs années, une cruelle

douleur avec sensation de resserrement et de spasme précordial ; le mal débu-

tait par un rerroidissement des extrémités, s'étendait de Tliypocondre gauche
au creux de l'estomac, au sternum, à la poitrine et jusqu'aux bras; enfin il

s'accompagnait de gène respiratoii'c, d'inquiétude, d'anxiété et d'un aballe-

ment de toutes les forces, persistant jusqu'au moment où le malade ralentis-

sait sa marche et s'arrêtait.

La seconde observation est celle d'un septuagénaire, pléthorique, qui se

' DiOMS. Disserlation sur la mort subite, Paris, 1709 (Citât, de Gélineau. Traité de l'an-

gine de poitrine, 1887). — Jliune. Mémoire sur l'angine de poitrine, Paris, IS15.
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plaignait depuis quelques années d'une douleur constrictive et gravative

remontant du creux de l'estomac pour se propager le long du sternum,

s'accompagnant d'une vive anxiété précordiale et d'une difficulté dans la res-

piration. Ces accidents s'aggravaient surtout par les mouvements du corps.

S'il se promène, s'il monte les escaliers ou même s'il s'habille, il éprouve des

douleurs telles qu'il est obligé de s'abstenir de tout mouvement et qu'il n'est

tranquille et délivré de ses souffrances qu'en gardant le repos. Cette constric-

lion violente vient encore après les repas, surtout lorsqu'ils sont composés
d'aliments flatulents '...

Dans plusieurs de ses lettres, Morgagni raconte des faits à peu près

semblables, comme j'ai pu m'en convaincre par la lecture allcnlive de

ses œuvres.

11 parle d'un homme de cinquante-neuf ans qui mourut subitement après

avoir été « affecté d'une sensation interne, telle que s'il avait une défail-

lance ». Al'autopsie, «la face interne de l'aorte était tout entière remplie de

proéminences et de pustules qui se continuaient dans toutes les branches

qui furent ouvertes, et nommément dans les artères sous-clavières, les

carotides et les artères coronaires du cœur lui-même ; ces dernières

étaient de plus extrêmement dilatées, surtout l'une, qui égalait presque

la grosseur de la carotide gauche ».

Il rappelle encore, d'après Malpighi, l'histoire d'un malade qui, sujet

« à une douleur très vive à la région du sternum et à l'un des bras,

avait un cœur plus gros que deux réunis ».

Une des observations intéressantes de Morgagni, est relative à la

maladie d'un grand médecin de Modône, Ferrarini, qui éprouvait « quel-

que difficulté de respirer surtout dans les mouvements qu'il faisait pour

monter' des lieux en pente et qui fut pris tout à coup en 1689, pendant

une nuit, d'une telle angoisse de poitrine, qu'il craignit d'être suffoqué

subitement... Il était le plus souvent tourmenté par le sentiment d'un lien

qui lui aurait serré la partie supérieure de la trachée artère... Cette

angoisse qui revenait chaque jour avec la conslriction de la trachée artère

et de la gorge, avait lieu quelquefois trois à quatre fois et pendant deux

heures avec une telle violence qu'il n'y avait personne qui ne crût qu'il

allait être suffoqué ». La dilTicullé de respirer était médiocre, et il est

question dans cette observation « de l'invasion et de la cessation soudaines

de l'accès ». A l'autopsie, on trouva un énorme anévrisme de l'aorte'.

' - Vir quidam sepluagenarius, sanguines conslilutionis, cl neque tamen minus aliquot

abhinc annis de dolore lensivo alque graxmlivo, a scrobiculo cordix per slerni trmitim

ascendente, ac prœcordiorum anxielato spirandiquc difficullalc stipato conqueri cirpit. In-

gravescunl kxc symplomala potissimum sub quocumque corporis molu ; si nimirum

obambalcl œger, vcl scalas ascendal, vel etiam vestes indual, adco ut sœpius penilus inler

ipsum molain ab iHo abstinere teneulur ; et hinc quietus, ab eo symplomale proisus im-

munis sit. • (Hoffmann, chapitre intitulé : De aslhmale convutsioo.)
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Enfln, voici encore une observation due à Morgagni et remarquable à

plus d'un titre :

Une mère de famille, âgée de quarante-deux ans, était sujette depuis long-

temps aux paroxysmes suivants : Après des mouvements violents du corps,

elle était prise d'une angoisse pénible dans l'intérieur de la poitrine à sa par-

tie gauche et supérieure avec difficulté de la respiration et engourdissement

du bras gauche. Ces accidents subissaient une rémission facile, dès qu'elle

cessait tout mouvement. Un jour, à Venise, au milieu d'octobre 1707, étant

en voiture, elle fut prise des mêmes accidents, s'écria qu'elle se mourait et

mourut subitement.

A l'autopsie, on trouva un épanchement assez abondant et sanguinolent

dans les deux cavités de la poitrine, i Le cœur était plutôt grand que petit,

extrêmement dur et vigoureux. L'aorte était très dilatée à sa courbure, tandis

qu'elle présentait plus loin des dimensions normales. Mais, dans son intérieur

partout où on la sectionnait, on trouvait des inégalités par places avec un assez

grand nombre de petites écailles entièrement ossifiées. J'ouvris alors le tronc

et les plus grosses branches, et dans le premier, depuis son origine, môme
derrière et vers les valvules semi-lunaires qui étaient dures et un peu ossifiées,

jusqu'aux artères iliaques, je remarquai l'existence des mêmes lésions. Cepen-

dant, elles ne se propageaient pas à ces dernières ni même aux autres branches
supérieures, à la sous-clavièrc, excepté à la première partie du tronc bracluo-

céphalique droit. »

Hoffmann et Morgagni n'avaient pas vu dans ces accidents un syn-

drome nouveau et ne les avaient pas distraits du grand groupe des

dyspnées.

Il faut arriver jusqu'en 1768 ', époque à laquelle un médecin de Besan-

çon, Rougnon, publie une lettre restée célèbre à Lorry. Cette observation

fait époque dans la science, et sa lecture présente un certain intérêt,

d'autant plus que quelques auteurs étrangers contestent bien injuste-

ment à notre compatriote le grand mérite d'avoir le premier appelé

l'attention sur « une maladie nouvelle ou inconnue jusqu'alors ».

M. Charles, officier de cavalerie, se plaignait depuis quelques années,

d'une difliculté de respirer, lorsqu'il prenait un peu de mouvement, ce qu'il

attribuait à son embonpiMut ou à une disposition à l'astiime. Cette difficulté

de respirer devint de plus en plus incommode. M. Charles ne pouvait pas
faire une centaine de pas un peu vite, surtout en parlant, sans éprouver une

' Morgagni (Trad. française 1821).

' BouGNON. LeUre à M. Lorry loiiclianl les causes de la mort de M. Charles ancien capi-
taine de cavalerie, arrivée à Uesam.on, le 23 février 17SU.— Kn Angleterre, Gairdner a der-
nièrement contesté le mérite de cette priorité à Kou(;non, pour l'accorder exclusivement
à lleberden. Je ne fais aucune difliculté pour reconnaître que la description clinii|iie de
ce dernier esl plus complète et plus importante. Mais ce serait un vrai déni de justice de
refuser à Uougnon la priorilé qui lui appartient. C'est pourquoi, j'ai proposé de donner
â l'antjine de poitrine la désignation de • maladie de llougnon-Ueberden. •

HENRI IlLCHAnO. — MALADIES DU CŒCR. 38



594 VINGT-DEUXIÈME LEÇON

espèce de suffocation, mais pour faire passer ces accès, il suffisait qu'il s'ar-

rêtât pendant quelques moments, plus ou moins, suivant le degré d'oppres-

sion, il en était rarement atteint s'il marchait lentement. Dans ses attaques,

il éprouvait une gêne singulièri' sui- toute la partie antérieure de la poitrine

en forme de plastron, qui l'empochait d'inspirer profondément.

Pendant les derniers mois de sa vie, M. Charles en était venu au point de se

voir plusieurs fois en danger de sulTocalio ), pour avoir fait une trentaine de

[)as; ses derniers accès étaient si violents qu'ils ne lui permettaient qu'à

peine de proférer une parole. Alors, il était obligé de se courber en avant, et

de prendre un appui pendant quel(]ues nioments; bientôt après, il reprenait

sa gaieté naturelle. Son haleine était devenue très mauvaise pour ne pas dire

insupportable. On le voyait dépérir de jour en jour.

M. Charles, après avoir diné un jour sobrement avec ses amis, les quitta,

fort empressé de se rendre dans une assemblée publique ; sa marche aj'ant

été forcée, il éprouva un très grand accès d'oppression, en arrivant à la

porte de l'hôtel. Il s'appuie un moment en s'inclinant contre la porte ;

peu après, il continue sa marche ; il monte assez rapidement l'escalier, il

arrive dans la salle où se trouvait une assemblée nombreuse ; il y prend place

et on le voit qui se meurt. On le saisit, on l'emporte précipitamment hors

de la salle ; ses amis courent à son secours, mais inutilement, il est mort.

A l'ouverture du cadavre, on trouva les cartilages des côtes ossifiés, sur-

tout ceux des supérieures. Le péricarde était couvert d'une couche épaisse de

graisse ; les poumons étaient sains et leur couleur pâle. Le cœur parut d'un

tiers plus gros qu'à l'ordinaire ; cet accroissement provenait de la dilatation

du ventricule droit dont les parois étaient considérablement amincies. Il ne

se présenta rien de défectueux dans les orifices artériels et auriculaires, non

plus que dans l'appareil des valvules. Le ventricule dr.)it regorgeait de sang

à peine coagulé; le tronc de la veine cave avait environ deux pouces de dia-

mètre près du cœur, et il était également rempli de sang fluide, ainsi que son

oreillette qui était aussi fort dilatée.

Les veines coronaires étaient prodigieusement gonflées, et dans un état

variqueux. Le ventricule gauche, au contraire, son oreillette, la veine pul-

monaire et l'aorte avaient leurs dimensions ordinaires et ne contenaient pas

du tout de sang. Les vaisseaux sanguins des intestins étaient aussi appa-

rents que dans l'inflammation la plus grave.

Cinq mois plus tard, Heberden, en Angleterre, appelait de son côté

raltenlion du monde savant sur celte maladie nouvelle qui lui doit

son nom : angine de poitrine (nom défectueux qui devrait être rem-

placé par celui de sténocardie). 11 a soin d'affirmer que l'affection

nouvelle doit toujours être différenciée des dyspnées ; il ajoute encore

que celle affection survient surtout après cinquante ans « chez les

individus qui ont une tendance à l'obésité et à l'apoplexie » ; il en décrit,

à l'exemple de Rougnon, les accès qui surviennent sous l'influence de la

' Heberden. Some account of a disorder of the breast (Coller/e of Physiciana of London,

21 juillet nos. Transacl. by Ihe collège of physicians of Londun).



ANGINE DE POITRINE 595

marche et s'arrêtent par le repos ; il remarque ceux de la nuit durant

plus longtemps, une heure ou deux, apparaissant surtout après le pre-

mier sommeil à l'heure des paroxysmes de l'asthme et de l'épilepsie ; il

parle encore de la douleur qui semble placer les malades en imminence

de danger de mort, de son siège au niveau du sternum avec irradiations

au bras gauche, de son soulagement apporté par l'attitude, la flexion du

tronc. Jusque-là, l'auteur anglais n'avait pas encore fait d'autopsie,

et rappelant l'histoire de deux angineux qui « avaient souvent craché du

sang et une matière purulente », il avait émis l'hypothèse d'un ulcère

pour expliquer fous ces accidents.

Quelques années plus lard, un malade, un inconnu, lui écrit qu'il est

atteint de FaCTection décrite par lui, en disant cette phrase trop souvent

répétée depuis : « il s'agit d'une pause universelle des opérations de la

nature » ; il lui livre son corps à sa mort qui ne tarde pas à survenir

d'une façon subite. C'est alors que l'auteur anglais fait sa première

autopsie, et trouve quelques plaques d'ossification commençante sur

l'aorte, une hypertrophie avec épaississement du ventricule gauche qui

était « vide de sang, comme s'il eût été lavé ».

Je vous rappelle, à ce sujet, que dès l'année 1703, ce même fait avait

été signalé par Dionis, puisqu'il avait remarqué, à l'autopsie d'un malade

mort vraisemblablement d'angine de poitrine, qu'il « n'y avait pas une

goutte de sang » dans le ventricule gauche.

Telle a été l'origine de la théorie attribuant la « maladie nouvelle »

de Rougnon à un spasme du cœur, théorie qui devait être défendue

plus tard par Latham au commencement de ce siècle.

En 1799 ', loin d'attribuer les symptômes de la sténocardie et la mort

à une excitation spasmodique du myocarde. Parry les met sur le compte

d'une « exagération momentanée d'un affaiblissement du cœur existant

antérieurement » ; il en trouve la lésion dans l'athérome et le rétrécisse-

ment des coronaires, il lui crée une place nosologique dans les syncopes

et dans les paralysies du cœur, il en décrit les signes avec précision, et

comme Sénôque, qui autrefois avait parlé de la rapidité de ses attaques

semblable à celle de la tempête, il rapporte l'histoire d'un malade qui

disait « ressentir presque dans le même instant, les deux extrêrhes, par

suite du passage rapide de la douleur à un état de bien-être ». Parry,

suivi de Uunter. a donc pressenti et même indiqué l'origine coronarienne

de l'angor pectoris dès la fin du xvui' siècle; on n'avait qu'à suivre ses

indications et ses idées. Mais, après lui, un long temps s'est écoulé,

' Parry. Ao inquiry into the symptoms and causes of Ihe syncopa anginosa. Loadon,

1799.
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pendant lequel la science a été déviée et obscurcie par les explications

les plus contradictoires.

Cependant, l'impulsion était donnée, la période clinique inaugurée par

les observations d'HofTmann et de Morgagni, complétée par celles de

Rougnon et d'Hebcrden, de Parry, flunter et de Jenner, est suivie d'une

autre période, celle de la pathor/énie, période longue et tourmentée,

s'étendant jusqu'à nos jours. Alors, la sanction anatomique doit lui

donner une fin, pour faire place à la période de thérapeutique, dont je

vous exposerai plus tard les vicissitudes et les différentes phases.

Noire historique s'arrête au commencement de ce siècle ; nous le

continuerons en discutant les principales théories qui ont ensuite partagé

les auteurs et qui les partagent encore de nos jours. Avant de com-

mencer cette importante discussion, je place sous vos yeux le tableau

suivant destiné à vous montrer dans une vue d'ensemble les opinions

nombreuses et contradictoires qui ont régné tour à tour sur la nature

du syndrome angineux :

I. Théories

pulmonaires

ou cardio-

pulmonaires.

II. Théories

endo-

cardiques.

III. Théories

myocardiques.

Théories diverses sur l'angine de poitrine.

1" .\n!.'ine de poitrine due à rossification des cartilages costaux

{RoiiQnon).

2" L'angine de poitrine est une forme de dyspnée (Mac-Bride).

3" Asthme convulsif (ElsiTcr).

4° Accumulation de graisse dans le médiastin et le péricarde

{Fotheruill).

5" Inflammation du médiastin (Haijgarth)

.

0° Spasme du tiiapliragme et des muscles de la poitrine (asthma
dolorilicum. Danrin).

7" Spasme des vaisseaux pulmonaires et paralysie incomplète du
cœur (Schreffer).

8" Distension des veines pulmonaires et leur rupture comme
cause de mort {Sauva'jc}.

9" AlTectioii particulière des nerfs pulmonaires avec état de fai-

blesse des poumons et oxygénation incomplète du sang
consécutive (analogue au mal des montagnes), et diminu-

tion de sa propriété stimulante {Jurinc).]

1" Induration des valvules semi-lunaires [Wall).

'2° Lésions organ. du cœur et des parties voisines (Koulchofshi).

3° .\.ngine de poitrine résultant d'une inflammation de la mem-
. brane interne du cœur {Récamier).

1° Douleur cardialgique et spasmodique (Hoffmann).
2° Spasme du cœur (Ileberdcn, llamilton, Mac-Bride, Latham,

Lente, Byroni-Bramwell).

3" L'angine de poitrine appartient à. la classe des syncopes :

(syncopa angens ou anginosa de Parry). Sternodynie syn-

copale de Sluis. — Syncope angoissante avec névralgie pa-
roxystique (Walshe).

4° L'angine de poitrine est une paralysie incomplète du cœur(/aAn).
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III. Théories

myocardiques.

(Suite;

IV. Théories

cardio-

artérielles.

11

A. LÉSION'S DES

COnON.\IRES

ET DE l'aOHTE

5° Angine de poitrine due à la compression des organes abdo-
minau.'î produisant un état parétii|ue du cœur (sténocardie

de Brcra, Avcrardi, Z'Xrhiiielli, Rircitli).

C" L'angine de poitrine est une sorte d"a«3'stolie intermittente du

cœur (Beau).

7' — est due à la surcharge graisseuse du cœur
[Black, Wall).

8» — est due à la dilatation et à la dégénéres-

cence du myocarde {Quain).
0" — est une congestioa du cœur [Franck).

10" La douleur de l'angine de poitrine est due à la distension

cardiaque causée par une résistance supérieure à la force

du cœur, le sj'slème nerveu.x jouant un grand rôle dans ces

accidents [Lnudfr-Brun'.on).

Dans l'angine de î)oitrine, il }• aurait dilatation et obstruction

du ventricule droit, consécutives à la paralysie ou à l'affai-

blissement du ventricule gauche [Stokes)

I
1° Ossification des artères coronaires {Ilunter,

[
Jenner, Parrij, Black, Oyle, Dance).

2" Lésions du cœur et des gros vaisseaux [lla-

milton, Stokes, Hoijdson).

3° Lésions de' l'aorte (aortite, dilatation, ané-
vrismes, etc.) pouvant intéresser les plexus
cardiaques [Gintrac, Cuirigan, Lancereaux, Lou-

pias).

1" EmlioHeou thrombose des coronaires (Firc/wiw,

Coknheim, Qaain).

2° Kétrécissement, ou oblitération organique des
coronaires [Parnj, Krey.^hj, Reeder, Poiain, Sce,

Hiirhnrd, Lit'gcoif, Gnulhicr, etc.).

3° Rétrécissement spasmodique des coronaires
[BlacktiaU, KreysUj, Sée, Huchard, Liégeois, etc.).

— Aortite sans coronarite avec rétrécissement
spasmodique des coronaires [Hiichanl].

i° Sclérose des coronaires avec ou sans rétrécisse-

ment des coronaires [Huber, Slrùmpell, Poleiika).

o" Ischémie cardiaque produite par des lésions

diverses : coronarites, aortites, insuffisance aor-

tique, dilataiions de l'aorle, dégénérescences

fibreuses du myocarde, adhérences du péri-

carde, péricardites. — L'angine vraie dont on
meurt est due à une ischémie cardiaque orga-

nique ou fonctionnelle avec participation pro-

bable des ganglions cardiaques; les pseudo-

angines dont on ne meurt pas sont dues à des

causes diverses (névralgie du plexus'cardiaque,

distension du cœur, chez les neurasthéniques,

les hystériques, les arthritiques, les dyspepti-

ques). — 11 n'y a qu'une seule angine de poi-

trine : l'angine de poitrine coronarienne ; toutes

les autres sont fausses [Hw.hard).

6° Il y a deux sortes d'angines de poitrine : l'une,

coronarienne ; l'autre, névralgique ou névrilique

{Lanccrcavx, Gélincau, Bucquoy, etc.).

B. LÉSIONS DES

CORO.N.AIRES

ET DE l'aorte

AVEC ISCHIÎMIE

CARDIAQUE
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A. Théories de

LA NÉVllALG

DE I

lE \

V. Théories

nerveuses.

, Théories de

la névrite

C. Théories

VASO-MOTRICES

D. Théohies

CENTRALES
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1° Névralgie du pneumogastrique avec exten-
sion aux plexus pulmonaires et cardiaques
et lésions consécutives des organes aux-
quels ces plexus se distribuent (Dusportes).

2" Névralgie relro-sternale (sternalgie de Bau-
mes).

3° Névralgie pulmonaire et cardiaque formant
deux sortes d'angines {Laenncc}.

4° Névialgie des nerfs cardiaques consécutive

à l'irritation de l'athéiome et des coro-

naires [Everani Home, Lussana, Ccrdarclli).

5" Névralgie cardiaque consécutive à la disten-

sion dos veines coronaires [Friedrckh).

6" Névralgie cardiaque sans participation de la

névralgie du pneumo-gastrique, qui est

une pseudo-angine {Lartignc).

1" Névralg. brachio-thoracique(p!i)»'ri/, Vnlleix).

8° Lésion indéterminée du système nerveux des
muscles respiratoires {Bell).

9° Névralgie de la 10" paire (pneumogastralgie

de Ti'iWer).— Hyperestliésie du nerfvague
(Uomberg, Jaccoud).

10° Névrose du plexus cardiaque et du pneumo-
gastiique [Rouehut, Axenfeld, Pariot, Gair-

dner, D'imberger).

11° Névralgie du plexus cardiaque avec partici-

pation des lilets du pneumogastrique et

du sympathique (Peter).

12° Quatre sortes d'angines : suivant l'état d'exci-

tation ou de paralysie des lilels du pneu-

mogasliique ou du sympathique [Eulen-

bw'ij et LtindoU).

13° Angines de poitrine réflexes {Ullersperger,

Thurn, Politin, Iherié, Huehard).

14° L'angine de poitrine est due à l'innervation

troublée du cœur et des vaisseaux [Doxi-

rjki^ l'owcll).

1° Névrite du plexus cardiaque [Ginlrac, Corri-

gan, Lanureimx, Louiiia^).

2° Névrite du plexus cardiaque et névrite du
nerf phrénique (Peler).

3° Inflammation des ganglions du cœur {P(/(-

jatin, Uskoiv, Hoffimuin. etc.).

1" Névralgie brachiale et intercostale avec con-

gestion des viscères et du cœur ('Uihcn).

2° Angine de poitrine par contraction des vais-

seaux périphériques (Landois, Nuthnagcl,

Eiehwald).

1° Angines de poitrine d'origine centrale (Som-

herg, Anslie, Richtir, Allen-Stunje).

2° Forme bulbaire par névrite ascendante du
neif pneumogastrique (Cuffer).

3° Angine de poitrine, manifestation épilep-

lique (Trousseau).
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VI. Théories

diathésiques.

A. Goutte

B. AntHRITIS ET

UERPÉTIS

C. Rhumatisme

1

1" Manifeslalion de la poutle sur le cœur (FAs-

ner, Bartliez, Schmitt, StœlUr, Schœffer.

Beryius).

2» Manileslation de la goutte sur le système

artériel : aorlile, coronarite goutteuse,

(Hnch'n-d).

3" Manifestalion de la goutte sur le diaphragme:

diaphra^malic goût de Biiltir (Stephen,

Gi-iutiius. liesse.)

i" Manifestalion de la goutte sur Testomac avec

symptômes cardiaques sympathiques (ilac-

quren).

i° Asthma arthrilicum de S'hmifi ; asthma ar-

Ihnlicum inconstans de Siotter.

2" Manilestalion de l'herpélis ^^Yulijian, Lance-

reaiix).

1° Manifestation du rhumatisme sur le cœur
(Srhwitl. Schiffer, Krii:yclslein).

2'' Manifeslation du rhumatisme aigu sur le

plexus cardiaque {Peler, Letulle, Viijier,

Martinet).

3° Les angines de poitrine dans la goutte, le

rhumatisme, le diabète, etc., sont de na-

ture diverse : elles sont vraies par lésion

des coronaires ; elles sont faus--es par né-

vralgie simple du plexus cardiaque, ou

d'une façon réllexe par suite de troubles

digestifs [Huchard).

Durant la longue période étendue de l'année 1768 jusqu'à nos jours,

quatre théories importantes ont divisé les auteurs :

V La théorie du spasme du cœur opposée à celle de sa paralysie;

2" La théorie névralgique opposée à la théorie vasculairc.

\. Théorie du spasme cardiaque. — C'est, ai-je dit, Heberden qui a

soutenu la théorie du spasme, en s'appuyant sur l'état de vacuité des

cavités cardiaques et sur « l'aspect lavé » de l'endocarde chez les indi-

vidus morts d'angine de poitrine. Cette opinion a été reprise par Lalham

qui voyant non sans raison, dans l'angine de poitrine, « un ensemble

prticulier de symptômes, plutôt qu'une nialailie ayant un caractère ana-

tomique », attribua la douleur et la sensation de l'approche de la mort

au spasme du myocarde. Cette théorie est fidèlement exposée dans le

passage suivant :

« Il est évident qu'un accès d'angine de poitrine se compose de la

douleur et de quelque autre chose. Il n'y a point de doute possible sur

le phénomène douleur ; mais il ne suffit pas pour expliquer la sensation
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de mort qui accompagne chaque paroxysme, et la mort qui finit par

arriver dans un accès. Le spasme, a-t-on dit, est un mode d'action du

tissu musculaire qui diffère de son mode d'action habituel, ou qui en

est l'exagération. Les fonctions de tous les muscles, volontaires ou non,

s'accomplissent physiologiquement, sans donner lieu à une sensation

dont nous ayons conscience. Mais le spasme est toujours douloureux, et

lorsqu'il y a spasme et douleur à la fois, les parties qui en sont le siège

cessent de pouvoir remplir les fonctions qui leur sont dévolues. Les

coliques arrêtent le mouvement pécislaltiquc de l'intestin, la crampe

empêche les mains d'agir et les pieds de marcher. Mais le cœur est un

muscle ; ses fonctions sont celles d'un muscle. Or, nous cherchons

quelque chose qui se montre au cœur en même temps que la douleur,

quelque chose qui gêne les fonctions de cet organe, et qui peut les

enrayer ou les abolir complètement. Ce quelque chose, c'est le spasme.

A un faible degré, le cœur ne se contracte plus librement sur le sang et

ne le projette plus complètement dans le système artériel ; à un degré

plus complet, la propulsion du sang cesse entièrement. Ces faits nous

donnent l'explication du phénomène principal de l'angine de poitrine :

c'est un spasme du cœur'. »

Latham ajoute que la thérapeutique lui donne raison, puisque l'opium

dont l'action salutaire contre l'élément spasmodique est bien démontrée,

est le seul médicament qui, d'après lui, agisse efficacement contre

l'angine de poitrine.

Parmi les auteurs anciens qui ont encore affirmé la théorie du spasme

cardiaque, il faut placer Mac Bride. Il dit que le cœur est en état de

spasme au moment de la mort, ])uisqu'on a trouvé le ventricule gauche

vide de sang et que « la substance de cet organe paraissait blanche

comme un ligament^ ».

Dernièrement, Lente a soutenu la môme opinion'. II agrandit encore

la question et pense que la plupart des morts subites doivent être

expliquées par un état spasmodique du cœur. Il commence par rapporter

l'histoire d'une fièvre typhoïde pendant laquelle le malade a été pris de

défaillance, d'oppression, de soif d'air. L'examen minutieux de tous les

organes n'y fit rien découvrir d'anormal, et cependant il mourut subite-

ment. A l'autopsie, on trouva dans l'intestin les lésions caractéristiques

de la fièvre typho'ide, le rein gauche hypertrophié, les poumons sains,

' Latham. Diseases of tlie Ileart.

' Mac Iîride. Introduction à la théorie cl à la pratique de la médecine (livre VII, Irad.

de Pelit-Kadel).

' Lente. On the spasm of the hcart as a cause of sudden death (Ann. Journ. of the

med. Sciences, 187).
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le cœur petit, pâle avec dépôt abondant de graisse, ses cavités entière-

ment vides, sans caillots, sans lésions du myocarde. Pour lui, l'état con-

tracté du cœur doit faire supposer que le spasme est la cause de la

mort. 11 cite encore plusieurs observations et en arrive même à

conclure que, dans les cas où Ton constate à l'autopsie le relâchement

du cœur, celui-ci peut être un phénomène cadavérique et n'indique en

aucune façon l'absence de spasme du myocarde pendant la vie. Arrivant

ensuite au mécanisme de la mort subite dans l'angine de poitrine, Lente

se range à l'opinion d'Heberden et de Lalham et combat celle de Parry

par l'argument suivant : « Parry attribue la mort subite à la paralysie

cardiaque ; mais, dans celle-ci qu'on observe chez les diphtériques et

les pneumoniques, par exemple, lorsque le patient veut se mettre sur son

séant, il n'y a pas de douleur, et on ne peut comprendre des symptômes

douloureux produits par une paralysie. »

Dans la citation de Lalham, il y a deux passages sur lesquels il importe

dès maintenant d'appeler rattcnlion. L'auteur anglais dit judicieusement

que l'angor pectoris se compose de la douleur, et de quelque autre chose.

A ce dernier point de vue, rien de plus vrai, et je pense même qu'on a

fait jouer jusqu'à ce jour un trop grand rôle à la douleur; c'est là une

grave erreur ayant entraîné depuis plus d'un siècle la plus grande faute

de thérapeutique. Ce n'est pas la douleur qui constitue le danger, ce

n'est pas seulement elle qu'il faut combattre, c'est « autre chose», c'est

la tendance à l'ischémie du myocarde. Cela, je l'établirai plus tard.

Quant au spasme, il peut bien exister réellement, et les expériences

entreprises dans ces derniers temps ont démontré que l'occlusion des

coronaires détermine quelques mouvements spasmodiques du myocarde,

comme l'agonie s'accompagne souvent de trépidations musculaires. Je

vais même plus loin, et je suis convaincu -que, dans la plupart des cas de

morts subites, un cœur plus ou moins affaibli peut au dernier rhoment se

contracter spasmodiquement. Mais il ne faut pas confondre l'effet avec

la cause, et regarder comme cause de la mort, ce qui n'est, après tout,

qu'un signe ou un effet de l'agonie. Le spasme du cœur n'est nullement

en contradiction avec un état parétique de cet organe. Ne le voyons-nous

pas dans ces violentes palpitations qui surviennent souvent, dans le

cours de ces asystolies « cardioplégiqucs » liées à un état de dégénéres-

cence très avancée du myocarde ?

Dans la discussion de cette théorie, il y a encore un point qui appelle

notre attention, c'est l'état de vacuité du ventricule gauche indiqué déjà

par Dionis, et correspondant à cet « aspect lavé » de la surface interne

du cœur signalé ensuite par Heberden et Latham. Le fait est exact. Dans
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presque toutes les autopsies d'angines de poitrine, j'ai fait aussi de

mon côté la constatation suivante : les cavités ventriculaires et surtout

celle de gauche, sont complètement vides de sang, elles ne renferment

aucun caillot, excepté dans les cas assez rares où la mort est survenue

lentement au milieu des symptômes asystoliques ou asphyxiques, le

muscle semble revenu sur lui-même, et je vous ai montré souvent cet

« aspect lavé de l'endocarde » tout à fait caractéristique. Si l'on ajoute

à ce fait anatomique, que certains malades pendant leur vie ont exprimé

les caractères de leurs douleurs en assimilant celles-ci à une << violente

crampe du cœur », on peut être lente de croire à la réalité de la patho-

génie invoquée par Heberden et Lalham.

Il n'en est rien cependant ; et sans vouloir discuter déjà la théorie

que j'adopte exclusivement — celle de l'ischémie du myocarde par rétré-

cissement ou oblitération des coronaires — je veux dès maintenant

démontrer que cet étal spasmodique du muscle cardiaque trouvé à l'au-

topsie doit être considéré comme un effet de l'oblilération artérielle et

non comme une cause du syndrome angineux.

A ce sujet, rappelez-vous l'expérience déjà ancienne de Stenson',

répétée ensuite par Stannius et Brown-Séqiiard : elle consiste à lier l'aorte

chez un animal et à constater les effets de cette ligature sur les membres

inférieurs. Sous cette influence, on observe, avec la disparition des bat-

tements artériels au-dessous de la ligature, l'abaissement de la tempéra-

ture, la production de douleurs, de la parésie et de l'anesthésie des

membres ; enfin, deux heures après cette expérience, le membre parésié

est atteint d'une véritable rifjidité. Celle-ci disparaît dès qu'on enlève la

ligature après quelques minutes ; mais si « l'expérience se prolonge, la

rigidité devient permanente et la nécrose du membre se produit ».

Dans une de ses récentes leçons sur la « claudication intermittente

par obliléralion artérielle », Charcot invoque non seulement cette expé-

rience de Stenson, mais aussi les fails de Volkmann et Léser relatifs aux

contractures du membre supérieur consécutives à l'application d'un

bandage trop serré, et il émet l'opinion suivante :

» Celle rigidité qui, par le rétablissement de la circulation, a pu dis-

paraître tout à l'heure, alors qu'elle était encore peu accentuée, n'était

autre qu'une esquisse delà rigidité cadavérique. Cela est si vrai, que si

vous laissez cette rigidité s'élablir en prolongeant trop longtemps le

maintien de la ligature, elle est bientôt suivie de la cadavérisation du

' Stenson. Elemenlorum Myolosiœ spécimen, 1667. — Stannius. Untersuchnngen ùber
Leistiings Falii«Uheit der Muskelii uiid 'fodlensslarre {Vierordl's arcli. f. P/iys. Ileilk.,

18.03). — liRowN-SÉQiABD. JléiTioire sur les propriélès et usages du sang rouge et du sang
noir. — Cbarcot. Œuvres complèles, t. V, 1888.



ANGINE DE POITRINE 603

membre et, chose importante, lorsque l'animal succombe, au moment oîi

le temps de la rigidité cadavérique est venu, elle s'empare de tous les

membres, h l'exception de celui-là justement sur lequel elle s'était pro-

duite pendant la vie sous l'influence de l'ischémie. Dans celle expérience,

nous assistons donc au développement de la rigidité cadavérique par-

tielle sur le vivant. Les mêmes phénomènes peuvent-ils s'observer chez

l'homme ? Très certainement. J'en ai fait connaître, dans le temps, un
exemple fort remarquable et tout à fait décisif. Il s'agit d'une femme de

soixante ans, cachectique, atteinte de cancer rectal, laquelle, une nuit,

sentit dans la main gauche des fourmillements qui l'empêchaient de

dormir. Le matin, le coude et la main étaient contractures, les doigts

violacés, tandis que le reste du membre était livide. Le membre était

froid et insensible. Cela dura deux jours. Le troisième, le membre était

devenu flasque et une teinte violacée livide occupait l'avant-bras ; il y
avait une petite eschare au coude. La malade succomba le troisième

jour. A l'aulopsie, on trouva un caillot décoloré dans la sous-clavière,

im autre à. la partie inférieure de l'humérale. Quelle est donc la nature

de celte contracture qui s'est manifestée pendant la vie dans le membre
ischémie ? Très certainement, c'était la rigidité cadavérique observée,

comme vous le voyez, sur le vivant, car, après la mort, la rigidité s'est

manifestée sur toutes les parties du corps, à l'exception de celle oîi elle

avait paru déjà pendant la vie. »

Pour ma part, j'ai observé dans la maladie de Raynaud (ou syncope

locale des extrémités), qui réalise en partie pour les artères périphériques

l'expérience de Stenson sur l'aorte, de vraies attaques de contracture

coïncidant avec les accès ischémiques des membres, et vous voyez un
bon exemple de ce fait chez une femme couchée au n" 16 de la salle

Saint-Louis. A certains moments, les doigts prennent une blancheur

mate tout à fait caractéristique, ils sont le' siège de douleurs extrêmement

vives, puis ils fléchissent légèrement sur la paume de la main, de telle

sorte que, pour les étendre, on est obligé d'exercer une certaine force.

Dès que l'accès ischéraique a cessé, les doigts reprennent leur position

normale et s'étendent de nouveau.

Qu'est-ce que cela prouve ? C'est que le spasme et la contracture du

cœur sont des eBels de l'ischémie artérielle, mais qu'ils ne sont pas la

cause de la sténocardie.

La clinique s'unit donc à l'expérimentation pour condamner et infir-

mer la théorie du spasme cardiaque.

II. Théorie de la parésie cardiaque. — Parry rangeait nosologiquement
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Tangor pectoris parmi les syncopes ou les parésies cardiaques. Or, celle

théorie, soutenue encore par quelques auteurs contemporains, se confond

par beaucoup de points avec celle de la sclérose et de l'oblitération des

coronaires qui sera bientôt discutée. Il suffit de rappeler que l'auteur

anglais assigne pour la production des accès de sténocardie toutes les

causes capables de déterminer dans les cavités cardiaques l'accumulation

du sang.

« L'angine de poitrine, ajoute-t-il, résulte d'une hyperslimulation du

système circulatoire en vertu de laqu£lle le cœur affaibli par la viciation

de sa nutrition a une tendance naturelle à suspendre ses fonctions, alors

que le sang continue à progresser dans le système veineux. Mais le cœur

peut recouvrer momentanément son excitabilité jusqu'au moment où la

mort survient par suite d'une inexcilabilité de l'organe devenue irrémé-

diable. »

Considérée dans ces termes, la théorie est fausse ; la clinique elle-

même proteste contre elle, puisque la parésie cardiaque des asystoliques

ne se traduit jamais par des douleurs angineuses.

En un mot, la parésie du cœur, à la suite de l'oblitération ou du

simple rétrécissement des artères coronaires, n'est pas la cause de la

douleur, mais elle est un fait réel. Car, on n'ignore pas que les artérites

localisées des membres peuvent aboutir cà leur impotence, comme, cela

est démontré par quelques observations, et notamment par celles de

Leudet qui a signalé les symptômes suivants à la suite des rétrécisse-

ments congénitaux ou inflammatoires des artères du membre supérieur :

douleurs plus ou moins vives, engourdissement, affaiblissement de. la

puissance motrice et de la sensibilité, œdème et cyanose, enfin troubles

trophiqucs plus ou moins marqués '.

D'un autre côté, il est certain que la paralysie chronique du cœur des

asystoliques diffère essentiellement de la paralysie aiguë des angineux :

la première existe sans douleur, et la seconde s'accompagne toujours

d'une douleur angoissante caractéristique; enfin l'asthénie cardiaque est

le phénomène essentiel de l'asystolie, tandis qu'elle fait souvent défaut

dans les attaques d'angor non terminées par la mort. C'est ce que Beau

n'avait pas compris lorsqu'il assimilait la sténocardie à une sorte d'asys-

tolie.

Du reste, Parry n'a pas élevé celte opinion au rang d'une théorie, il a

simplement voulu dire que le cœur cessait de battre par paralysie et non

par spasme.

' Leidet. Contribution à la sémcioloçric du rétrécissement des artères du membre supé-

rieur (Revue rjen. déclin, et thérap., 1887).— Voir encore une observation de Legroux sur
un cas d'artérite rliumatismale du bras (Soc. méd. des liûp., 1884).
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Dernièrement, Lauder-Brunton ' a exposé une opinion mixte en quel-

que sorte, puisqu'elle présente plusieurs analogies avec la théorie du

spasme cardiaque d'Heberden elLalham, et celle de la paralysie cardiaque

de Parry.

Pour lui, la douleur angineuse est produite par le défaut de propor-

tionnalité entre la faiblesse (relative ou absolue) du cœur et la force des

résistances périphériques. Il en résulte un état de distension du cœur

qui devient la cause principale dos phénomènes douloureux. En effet,

ajoute-t-il, dans un viscère creux, la distension est un stimulus de con-

traction
;
quand elle est trop grande, la douleur apparaît, et celle-ci est

proportionnelle à l'état de distension de l'organe. Le système nerveux

joue encore un grand rôle dans la production de ces accidents. Il en est

de même de la vessie pour laquelle la douleur augmente avec sa réplétion.

Pour le cœur, les grandes douleurs ne semblent ducs qu'à son impossi-

bilité de se vider de son contenu, soit par impuissance des fibres car-

diaques, soit par résistance exagérée des vaisseaux périphériques, le plus

souvent sous l'influence de ces deux causes réunies. Si le ventricule

droit distendu donne rarement de la douleur, c'est en raison de la facilité

de régurgitation sanguine dans l'oreillette. Aussi, quand, au cours de

crises angineuses, une insuffisance mitralc finit par s'établir, on voit ces

crises s'amoindrir et même disparaître.

A cette théorie, il convient de faire la réponse suivante :

Si la douleur angineuse était déterminée par la distension du cœur en

rapport avec les résistances de la périphérie circulatoire, elle devrait

toujours se produire dans la néphrite insterstitielle, maladie dans laquelle

la tension artérielle et les résistances périphériques sont au maximum. La

distension du cœur et son impuissance à surmonter les obstacles peuvent

bien ajouter quelque chose à la douleur angineuse, mais d'après l'objec-

tion que je viens de faire, il est impossible qu'elle soit capiible de la

constituer à elle seule. Quant à l'influence favorable d'une insuffisance

mitrale sur la diminution ou sur la disparition des accès angineux, c'est

là un fait clinique réel, et qui vient à l'appui d'une remarque que j'ai

faite depuis longtemps sur l'antagonisme paraissant exister entre l'asys-

tolie et l'angine de poitrine, celle-ci tendant à disparaître lorsque celle-là

s'établit.

III. Théorie artérielle. — Vers 1783, Jenner formulait pour la première

fois une idée déjà indiquée par Hunter avant sa mort, relativement à la

» The praclitioner, 1891.
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lésion artérielle de l'angine de poitrine, et quelques années seulement

plus tard, Parry l'établissait d'une façon plus formelle encore.

(( Je ne puis m'erapôcher, disait-il, de faire remarquer que les rensei-

gnements fournis par les ouvertures des cadavres présentent des résul-

tats singulièrement uniformes. Je suis très loin sans doute de nier qu'il

n'y ail eu des exceptions et qu'il ne puisse s'en présenter encore ; mais

à prendre la masse des faits et laissant de côté les exceptions, il est

presque impossible de ne pas convenir, qu'il y a dans l'angine de poi-

trine, une tendance morbide à l'ossificaLion dans les environs de l'origine

de l'aorte. »

Telle est l'origine de la théorie artérielle ou coronarienne de l'angine

de poitrine. Hunter et Jenner n'avaient vu que l'ossification des coronaires.

Parry avait imaginé une sorte de paralysie du cœur qui lui faisait placer

l'angor pectoris parmi les syncopes {xyncopa ançjens ou ancjinosa).

Plus tard, vers 1816, Kreysig précise la question anatomique; il admet

l'ischémie du myocarde, puisqu'il parle « de l'insuffisance de l'apport

sanguin consécutive à la lésion des coronaires ». 11 s'appuie d'abord sur

sept observations démontrant à l'autopsie la lésion des coronaires (2 de

Hunter, 2 de Parry, 1 de Black, de Kreysig, de Ring, auxquels il aurait

pu ajouter ceux de Reecce et de Hogdson); il raconte d'une façon intéres-

sante comment Jenner découvrit cette lésion des coronaires dans l'angine

de poitrine : « N'ayant, dans le cours d'une autopsie de ce genre, dit-il,

découvert aucune lésion du cœur, il incisa transversalement cet organe

au niveau de sa base, et fut tellement surpris de trouver sous le scalpel

une masse dure et sablonneuse, qu'il dirigea les yeux au plafond de la

salle d'autopsie, pensant qu'il avait pu s'en détacher un peu de plâtre. »

Kreysig, après cet hommage accordé à ses devanciers, s'exprime ainsi :

« Théoriquement, on peut se rendre compte des conséquences fâcheuses

de cette lésion, de l'insuffisance de l'apport sanguin et par suite de la

nutrition incomplète, de la diminution d'énergie et môme de la parésie

passagère du muscle. Hoffmann avait, du reste, pensé autrefois attribuer

la syncope à une gêne circulatoire survenue dans le cœur lui-même. De

plus, il est facile d'expliquer tous les symptômes de l'angor avec cette

théorie de la lésion des coronaires. On comprend qu'un cœur ainsi lésé

puisse fournir assez de sang pour entretenir l'énergie cardiaque néces-

saire pondant le repos, et comment, pendant l'effort, ce cœur restera

au-dessous de sa tâche. Toutes les causes qui accélèrent la circulation

du sang, telles que les émotions morales, la marche rapide, ou bien

toutes les causes qui la gênent, comme la plénitude de l'estomac, déter-

minent la production des accès en paralysant le cœur, qui est ainsi sur-
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mené par la charge du sang arrivant passagèrement en trop grande

quaiUilé'. »

Voilà donc à peu près formulée la théorie de ["ischémie cardiaque par

oblitérulion ou rétrécissement organique des coronaires.

En i821, un auteur anglais, Reeder" a exacteracnl indiqué comme
causes anatomiques de l'angine de poitrine : l'ossiflcalion ou toute autre

lésion des artères coronaires diminuant leur calibre, ou encore l'ossifi-

cation d'une partie de l'aorte entourant et rétrécissant l'orifice de ces

vaisseaux. Dans les deux cas, le même effet est produit, ajoule-t-il, par la

raison que la substance musculaire du cœur ne recevra pas sa quantité

habituelle de liquide sanguin. Si, dans certains cas, on a cité des ossi-

fications des artères coronaires sans angine de poitrine, c'est parce que

celle ossification n'était pas oblitérante ou qu'une des artères coronaires

saine pouvait fournir une quantité suffisante de sang à la substance du

cœur. Enfin, Reeder admet certainement l'angine de poitrine par ischémie

spasmodique : « Il est possible, dit-il, que l'action spasraodique qui donne

naissance à la douleur puisse envahir le cœur (dépourvu de toute lésion),

aussi bien que d'autres parties du corps, comme par exemple l'estomac,

sans cause connue, mais le fait est rare. » 11 est équitable de reconnaître

qu'avant lui Blackhall ' reconnaissait « la possibilité de la contraction de

vaisseaux coronaires comme cause des premiers accès angineu.x ».

Puis, un long silence se fait dans la science et on ne trouve que

quelques observations éparses démontrant la réalité de la lésion des

coronaires.

Cependant, en 1843, Tiedemann' soutient encore que l'angine de poi-

trine et la mort subite sont sous la dépendance de l'alhérome coronaire.

En 18o8, Lussana^ fait toujours jouer un rôle à celte lésion, mais il

en explique autrement la palhogénie; il n'a pas l'air de tenir compte de

l'ischémie du cœur, puisqu'il admet que les vaisseaux coronaires dégé-

nérés et rigides provoquent l'apparition « des accès, en exerçant une

irritation mécanique sur les rameaux du plexus cardiaque, avec lesquels

ces vaisseaux sonl presque en conliguïLé ».

En 1869, la théorie de l'ischémie cardiaque paraissait abandonnée, en

France du moins, comme il résulte du passage suivant :

' Kreysig. Die Krankheiten des Uerzens. Berlin, 1816.

= REEnER. Traité pratique des maladies inllaminatoires, organiques et lymphatiques du

cii'ur. Edit. anyl., 18JI.

' Ulackhal. On tlie nature and cure of dropsies lo \vliii;li is added an appendex contai-

iiind seveial cases of an^ina pecloris (London, 1S13).

' TiEDEUANN. Von der Verengung und Scliliessung der Pulsadern in Krankheiten. 18i3.

• LussANA (Gaz. lomb., 1858-1859).
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« Oïl peut maintenant apprécier toute la valeur de cette opinion (celle

de Jenner et Parry rapportant l'angine de poitrine aux athéromes des

artères coronaires). Il suffit de reproduire les belles expériences de Bezold

qui ont trait à celte question. On verra que Fiscliémie du cœur se traduit

par des battements plus fréquents et qui, d'abord intenses et irréguliers,

font bientôt place à des battements plus lents, plus faibles. Dans aucune

des observations d'angine de poitrine, on ne trouve cet enchaînement

de sympLùraes. Lorsque le cœur ne présente aucune lésion des orifices,

les battements ne sont jamais irréguliers, et jamais il n'y a d'exagération

de fréquence; c'est à peine si quelques auteurs mentionnent un peu de

ralentissement, mais au point de vue qui nous occupe, ce ralentissement

n'aurait de valeur que s'il était précédé d'une période d'excitation, c'est-

à-dire si l'on avait les phases diverses de l'ischémie cardiaque, ce qui

n'existe pas. C'est donc à un autre processus pathogénique qu'il faut

avoir recours pour expliquer l'angine de poitrine qui, comme on le voit,

ne saurait relever de l'ischémie'. »

Il faut arriver en 1810 pour voir nettement formulée par Potain, l'as-

similation de l'angine de poitrine à la claudication intermittente des

extrémités. Mon savant maître, auquel je suis heureux de rendre hom-

mage, et dont l'enseignement fécond m'a si heureusement frayé la roule

dans mes recherches sur ce sujet, s'exprimait alors en ces termes :

« Que l'on songe aux sensations douloureuses, aux désordres des

mouvements du cœur qui constituent l'accès d'angine de poitjine, que

l'on se rappelle que ces accès surviennent toujours à l'occasion d'une

marche fatigante, d'efforts musculaires ou d'émotions vives, c'est-à-dire

dans des circonstances oii le cœur doit se contracter fréquemment et

fournir plus de travail; qu'on se souvienne enfin que maintes fois on a

rencontré sur le cadavre des malades atteints de cette affection quelque

rétrécissement avec ossification des coronaires, et l'on trouvera bien

vraisemblablement que le cœur n'échappe pas à la loi commune, que lui

aussi s'épuise vite quand ses artères ne peuvent pas lui donner le supplé-

ment de sang rendu nécessaire par un surcroît d'activité, et qu'alors il

devient le siège de désordres douloureux exactement comme fait le muscle

d'un membre inférieur. C'est là un principe nettement établi dans celte

phrase : Les accidents causés par l'ischémie s'exagèrent toutes les fois

que l'organe malade entre en action, en raison de la quantité de sang

plus grande que son fonctionnement réclame ^ »

' Lecorché. Lésions alhéromateiises des artères [Thèie d'agrégation de Paris, 1869).

• Potain (Dict. encycl. des se. méd., 1870),
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Nous voyons la réalisation de ce principe dans tous les cas d'oblitéra-

tion des artères iliaques chez le cheval et chez l'homme et déterminant

ce phénomène si caractéristique de la claudication intermittente des

extrémités; dans ces douleurs siégeant aux membres inférieurs, ces

sensations de froid, d'engourdissement et de fatigue, disparaissant pen-

dant le repos et reparaissant pendant la marche, si bien signalés par

Barth pour le rétrécissement aorlique.

Telle est l'idée qui assimile l'accès angineux à une sorte de claudi-

cation intermittente du cœur ; elle nous fait entrer dans la troisième

période de la théorie artérielle.

Cinq ans après, en 1873, Germain Sée fait mention dans une leçon

clinique des « accidents angineux reconnaissant le plus souvent une

lésion du cœur, de l'aorte ou des artères coronaires ». Il s'agissait d'un

malade atteint d'accès sténocardiques, chez lequel on constatait un bruit

de souffle au premier temps à la base du cœur et un léger bruit à la

pointe au môme temps. Cet homme mourait bientôt subitement, et à

l'autopsie on constatait les lésions suivantes : dilatation et hypertrophie

du cœur; rétrécissement aortique; lésions d'endartérite sous forme de

larges plaques saillantes, semi-transparentes et dures dont le maximum
correspondait aux points d'attache des valvules sigmoïdes. « Les deux

artères coronaires qui s'ouvraient précisément dans ces plaques athéro-

romateuses présentaient là leur oriGce très rétréci d'un millimètre de

diamètre à peine. Le tissu de l'endartère qui formait la paroi de ces

orifices était lui-même induré et avait perdn toute son élasticité normale.

L'orifice de ces artères coronaires était, du reste, le seul point de leur

trajet qui fût malade. Mais cette lésion sufCsait évidemment pour com-

promettre la nutrition des parois du cœur par l'insuffisance de l'afflux

sanguin. 11 y avait, en outre, une insuffisance fonctionnelle de la valvuhi

mitrale, non que cette valvule fût épaissie, car elle était au contraire

normale; mais l'un des piliers charnus était atrophié, grêle, jaunâtre, et

son tendon présentait une induration fibreuse sous forme d'une petite

tumeur dure, ovo'ide. Les fibres musculaires de ce muscle étaient en

dégénérescence graisseuse. »

Les observations que je viens de résumer ne sont pas les premières

en date ou les seules qu'on ait invoquées à l'appui de la théorie isché-

mique de la sténocardie. Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter à

la fin de ce volume, à l'énumération et à la citation des nombreux faits

établissant la valeur de cette théorie. Depuis Parry, vers la fin du dernier

' Journal des connaissances médicales, 1875.

HENRI HCCHARD. — MALADIES DU CŒLB. 39
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siècle jusqu'en 1874, j'ai réuni le chiffre imposant de 47 observations

concluantes. Sur ce nombre, si vous voulez pousser l'exactitude historique

jusqu'à ses extrêmes limites, n'en comptez qu'une quinzaine oîi les

auteurs aient eu réellement en vue la confirmation de celle théorie.

C'est ainsi que vous relevez les trois observations de Parry (1799), les

trois faits de Kreysig (1803), ceux de Blackall (1813), de Hogdson (1819),

d'Adams (1827), de Cruveilhier, (1850), de Potain (thèse de Pelvet, 1867),

de Quain, d'Ogle, de Wilks (1867-1870), de Piendu (1874). Celle énumé-

ralion n'est pas inutile pour donner la preuve qu'un auteur qui voudrait

s'approprier, avec la priorité de cette théorie, le labeur de tout un siècle,

commettrait un déni de justice à son profit.

Je ne cite que pour mémoire mes observations et mes travaux sur ce

sujet depuis 1879, ainsi que les faits observés par Liégeois, Gauthier,

Hérard, etc.

Une quatrième période a commencé depuis plusieurs années d'après

Eulenburg et Putjalin', avec la théorie qui fait jouer un rôle important

aux ganglions cardiaques. Je vous en ai parlé dans une précédente

leçon au sujet du mécanisme de la mort dans l'angine de poitrine,

et vous avez vu combien sont encore hypothélic[ues les explications

proposées par les divers auteurs.

Ainsi donc, l'ischémie du myocarde est la cause productrice de l'angine

de poitrine vraie., organique, grave, de celle dont on meurt en un mot.

Le plus souvent, cette ischémie est réalisée par le rétrécissement ou

l'oblitération d'une des coronaires', ou des deux coronaires à la fois.

Je dois à ce sujet rectifier ce que j'avais affirmé de trop absolu dans mon
travail de 1883, lorsque je disais que l'inflammation artérielle devait

intéresser l'orifice des deux coronaires pour que le syndrome angineux

pût se produire. Or, il est évident que l'oblitération d'une seule est

suffisante, surtout lorsque les voies collatérales et anastomotiques ne se

sont pas établies.

' PuTJATiN (Virchow's Arch., 1873).

- L'ossification des artères coronaires avait éU: signalée dans la science par diircrents

auteurs qui ne leur avaient altriljué aucune symplomatologic. Les premières observations

sont celles de Drelincoirt. {Boiietl .Sepulchrelum), de Tueiîesils (Dispulalio de circula

sanguinis in corde), et de Bellini (De morbis pecloris, Venise, 1708) ;
puis vinrent les faits

de Crell, Sénac, Planci, Haller, Mciwagni, Reimiold (ce dernier ayant publié un travail

intitulé : De arterid coronarid instar assis induratd. Vitemb., 1740). — Sénac s'exprime

ainsi : « Les autres parties du cœur ne sont pas aussi disposées à s'ossifier, cependant

elles sont sujettes à ce changement. Les artères qui se répandent dans la substance de

cet organe n'en sont pas exemptes. Un récollet était sujet à des palpitations ; les

artères coronaires étaient ossifiées ; elles formaient des rameaux semblables à des

branches de corail. » — Enfin, P^rank consacre à cette question un chapitre, sous le nom
de " iithiasis des artères caroiiaires » {Traité de Path. interne, revu par Bayle, 1854).
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Le rétrécissement et l'oblitération des coronaires peuvent avoir lieu

de plusieurs manières :

I" En l'absence de toute altération du vaisseau, par le fait d'une

aortile dont les plaques peuvent oblitérer en partie ou en totalité leur

embouchure aortique
;

2° Par la présence d'un caillot throrabosique ou embolique dans ces

artères
;

3° Par l'inflammation concomitante de l'aorte et des coronaires, et,

dans ce dernier cas, on peut trouver l'ouverture de celles-ci absolument

libre, alors qu'à quelques centimètres de là, la lumière du vaisseau est

plus ou moins oblitérée par un caillot formé sur place ;

i" Par l'inflammation de la plupart des branches coronaires, véritable

coronarite ou sclérose coronaire, l'une des localisations d'un processus

généralisé à toutes les artères, l'artério-sclérose. Dans ce dernier cas, il

est extrêmement rare que les artères cardiaques ne présentent pas dans

leur trajet plusieurs rétrécissements, et on les constate presque toujours

au niveau de leurs divisions collatérales.

Le rétrécissement des coronaires doit avoir une influence sur la nutri-

tion du myocarde, et Cruveilliier avait soulevé déjà cette question, lors-

qu'il disait :

« Il n'est pas douteux que le rétrécissement des artères cardiaques

qui diminue dans une proportion plus ou moins grande la quantité de

sang reçue par le cœur, n'exerce une influence notable sur la nutrition

et les fonctions de cet organe ; mais cette influence n'a pas encore été

parfaitement déterminée Je ne doute pas non plus que l'atrophie du

cœur ne coïncide souvent avec une diminution notable dans la quantité

de sang que lui fournissent les artères nourricières dont l'isolement

complet ne permet pas le secours d'une -circulation collatérale '. »

Cruveilhier a commis une légère erreur. Sans doute, dans des condi-

tions déterminées que je n'ai pas à analyser ici, on constate l'atrophie

cardiaque consécutivement à cette lésion, mais le fait est exceptionnel

au lieu d'être fréquent, comme il le croit; le plus souvent le cœur subit

une hypertrophie plus ou moins considérable, ses fibres musculaires ne

présentent pas même toujours la dégénérescence graisseuse, comme
Quain l'a parfaitement remarqué, puisqu'il n'a vu que treize fois sur

33 cas cette dégénérescence co'incider avec la lésion des coronaires.

Leyden^ distingue quatre séries de cas :

a). La lésion artérielle est très étendue, mais le muscle cardiaque

' CnivEiLHiER (Anat. pathologique).

' Leydex (Zeitsch f. Klin. med., 1880).
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resle intact tout en s'hypertrophiant, et la mort subite peut survenir

par oblitération des coronaires, mort subite avant même que les lésions

myocardiques aient eu le temps de se produire;

/;). L'oblitération artérielle est rapide, et il en résulte un ramollisse-

ment Ihrombosique ou un infarctus hémorragique {inyonialucia cordis

de Ziegler)
;

c). L'oblitération est lente, progressive, et détermine une dégénéres-

cence fibreuse et scléreuse du cœur pouvant présenter l'une des trois

formes : disséminée, diffuse ou anévrismale ;

d). Dans les cas mixtes (endartérites avec oblitérations lentes et

thrombose aiguë), le myocarde présente à la fois les lésions de trans-

formation fibreuse et de ramollissement à forme d'infarctus.

Enfin, les recherches anatomo- pathologiques que j'ai entreprises

depuis huit années avec la collaboration de mon ancien interne Weber,

nous ont démontré que l'oblitération ou le rétrécissement des artères

coronaires détermine le plus souvent les lésions des scléroses dystro-

phiques dont je vous ai donné la longue description dans une des précé-

dentes leçons.

Mais, si l'oblitération organique ou spasmodique des artères cardiaques

est la cause de beaucoup la plus fréquente de l'ischémie du cœur, elle

n'est pas la seule. Celle-ci peut être favorisée par des causes multiples

telles que : le rétrécissement et l'insuffisance aortiques qui dimi-

nuent le débit des ondées sanguines ; les spasmes artériels auxquels

doivent nécessairement participer les artères cardiaques ; les aortites et

les dilatations ou anévrismes de l'aorte ; la symphyse cardiaque qui agit

en limitant le jeu de la systole, ou les épanchements brusquement abon-

dants du péricarde qui contribuent à l'ischémie du myocarde par sa

compression subite.

En tout cas, les nombreuses autopsies que j'ai cherchées dans la

littérature française et étrangère démontrent de la façon la plus formelle

ces deux faits :

1° L'angine de poitrine est toujours le résultat d'une ischémie du myo-

carde ;

2° Cette ischémie est, dans la totalité des cas, le résultat d'un rétré-

cissement organique ou fonctionnel des artères coronaires.

Ceci étant admis, je répète ce que je disais il y a près de dix ans :

« Le cœur insuffisamment nourri par des vaisseaux plus ou moins

rétrécis, est mis en quelque sorte dans un état d'imminence morbide

d'angine de poitrine. Il arrive pour lui ce qui se produit pour les membres

inférieurs affectés de claudication intermittente. Ici, les artères iliaques

étant inoomplôtement oblitérées, le liquide sanguin passe encore en assez
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grande quantité pour la simple station ou une marche modérée, mais

celle-ci vient-elle à se prolonger ou à se précipiter, le sang n'arrive

plus en assez grande quantité, les membres se fatiguent facilement et

deviennent douloureux; ils sont atteints d'inertie et s'arrêtent jusqu'au

moment où le repos aura rendu aux muscles une nutrition suffisante.

Pareil accident arrive pour le cœur dont les vaisseaux nourriciers sont

incomplètement oblitérés à leur origine ou dans leur parcours. Dès lors,

lorsque le cœur n'est pas excité, il reçoit assez de sang pour les besoins

de son fonctionnement régulier et normal, et le malade ne souffre pas.

Mais vienne une cause, une émotion, un effort, une marche trop rapide,

une ascension quelconque, etc., qui précipite le mouvement cardiaque

ou nécessite de la part du cœur une augmentation d'activité, le sang va

manquer aux muscles, puis aux nerfs, et l'on verra survenir des accidents

éminemment douloureux empruntant leur degré d'acuité à l'importance

de l'organe atteint, accidents en tout comparables à ceux que l'on observe

dans la claudication intermittente des extrémités, comparables aussi à

ces fatigues douloureuses que les anémiques éprouvent si souvent dans

certains muscles. >•

Ce ne sont pas là de simples vues théoriques, et la thérapeutique en

relire des enseignements d'une importance considérable. Vous verrez

comment, dans certains cas graves caractérisés par une succession

presque ininterrompue d'accès angineux, j'ai pu écarter une mort presque

certaine par le repos absolu du malade. Il en est de même pour la clau-

dication intermittente des extrémités, et la science cite des faits où la

gangrène a pu être évitée par l'iramobinté complète des membres.

La théorie artérielle n'est pas en défaut pour l'explication des irradia-

tions douloureuses :

« L'excitation des filets cardiaques 3u pneu mo-gastrique, née sous

l'influence de l'ischémie du cœur, se transmet aux centres nerveux,

et de là, irradiant par voie centrifuge dans les différents nerfs sensibles,

se manifeste sous forme de phénomènes douloureux excentriques »

(G. Sée). Telle est l'application d'un travail fort intéressant sur les « algies

réflexes » dans lequel Tripier a démontré qu'un nerf peut devenir sensible

lorsqu'un autre nerf du voisinage a été atteint.

Cette explication est certainement applicable dans la majorité des cas

où l'irradiation douloureuse parait suivre le trajet des filets nerveux. Néan-

moins, il convient de faire remarquer que ce trajet est également celui

des vaisseaux sanguins, et qu'on peut tout aussi bien admettre que la

propagation douloureuse s'effectue par l'intermédiaire du système artériel

malade. D'après mes observations, il est certain que les irradiations
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périphériques ne suivent pas toujours exactement les filets, des nerfs

brachial et cutané interne, et je rappelle que quelques auteurs anciens,

Wall et Mac Bride, ont cité des cas où elles se sont localisées à l'inser-

tion des muscles deltoïde et rond pronateur. Il faudrait donc revenir à

l'opinion ancienne de Gintrac, lorsqu'il dit que la douleur « suit et dessine

pour ainsi dire le trajet des principales artères qui naissent de la cour-

bure sous-sternale de l'aorte ». 11 se passe ici ce qui arrive dans la gan-

grène sénile par oblitération de la fémorale : les douleurs consécutives

de la jambe paraissent siéger sur le trajet des nerfs, quand elles existent

réellement dans les masses musculaires et qu'elles suivent le cours des

vaisseaux artériels. Mais, dans l'état actuel de la science, il est difficile

d'expliquer pourquoi les irradiations douloureuses se font plutôt à gauche

qu'à droite.

IV. Théorie nerveuse. — Elle date de 1808, époque à laquelle Baumes

(de Montpellier), donnant à la maladie le nom de sternalgie, s'est exprimé

en ces termes : « C'est ce sentiment douloureux, extrêmement vif, qui

justifie la classification de cette affection morbide, non parmi les essouf-

flements oij l'a placée Mac-Bride, ni parmi les syncopes oii l'a rangée

Parry, mais dans le genre névralgie. »

Trois ans plus tard, en 1811, Desportes, dans un mémoire important,

développa celte idée que l'angine de poitrine est une névralgie du

pneumo-gastrique et des nerfs cardiaques, et que les altérations du cœur

ou des vaisseaux en étaient les effets.

Il est inutile de rappeler toutes les vues théoriques des divers auteurs

sur la nature névralgique de l'angor pectoris, et il suffira de parcourir

dans le tableau précédent leurs vingt opinions différentes (p. 596-599).

L'année 1834 marque la naissance de la théorie de la névrite car-

diaque.

Imaginée par Gintrac (de Bordeaux), puis, trois ans plus tard, par Cor-

rigan en 1838 et par Lartigue en 1846, la névrite cardiaque fut démon-

trée scientifiquement en 1863 par trois autopsies de Lancereaux. La

thèse de son élève Loupias, dont il fut l'inspirateur, résume dans les

conclusions suivantes, aussi complètement que possible, tout ce qui a

été dit sur ce sujet depuis cette époque :

« 1° L'angine de poitrine syraplomatique est une simple conséquence

des lésions inflammatoires voisines du plexus cardiaque ;

« 2° L'inflammation du plexus cardiaque rend parfaitement compte

des phénomènes propres à l'angine de poitrine
;
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« 3° Soit qu'on veuille prévenir les accès, soit qu'on veuille les cal-

mer, on doit avoir recours à un traitement antiphlogistique dans tous

les cas d'angine de poitrine symptomatique. »

En résumé, ces recherche? ont démontré que dans Taortite le travail

inflammatoire se propageant des tuniques artérielles au péricarde et aux

nerfs du plexus cardiaque, il en résulte une névrite des nerfs compo-

sant ce plexus.

Dix ans plus tard, Peter reprit ces faits, en publia de nouveaux ; il

ajouta à la névrite cardiaque la névrite du phrénique qui survient sou-

vent par suite des rapports du nerf diaphragmatique avec le péricarde.

Dans la prochaine leçon, j'étudierai plus complètement cette théorie

en répondant aux objections qui peuvent être opposées à la théorie arté-

rielle que je soutiens et que je maintiens, parce qu'elle répond seule aux

données de l'anatomie pathologique et aux indications thérapeutiques.
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ANGINE DE POITRINE (suite)

IV. Pathogénie (fin)

1. ObjcrAions à la théorie artérielle :

i° Une lésion permanente, la sclérose coronaire, ne peut donner lieu à des

accidents intermittents
;

2" L'anémie d'un muscle ne peut engendrer ni expliquer une pareille douleur;
3" La théorie serait en opposition avec la sensibilité obtuse du myocarde

;

4" Elle serait en opposition avec le siège rétro-sternal de la douleur qui devrait

plutôt exister en « plein cœur »
;

5° L'intensité de la douleur, en désaccord avec la profonde altération du myo -

carde
;

6" La théorie artérielle, en désaccord avec les résultats souvent négatifs de la

percussion et de l'auscultation
;

7° La théorie en désaccord avec l'existence de troubles vaso-moteurs dus à l'in-

tervention des nerfi du grand sympathique contenus dans le plexus cardiaque
;

8° Observations d'angines de poitrine sans lésions coronaires-, observations

d'aortites avec angine de poitrine sans lésion des coronaires. Perméabilité des

coronaires à leur origine, et leur oblitération à leurs divisions terminales.

9° Observations de sténoses coronaires sans angine de poitrine.

IL Objections à la théorie exclusive de la névralgie et névrite cardiaques :

i° Sur douze observations de névrites cardiaques con'itatt'cs à l'autopsie, il y ea

a six avec lésions des coronaires;

2° Ce qui fait la gravité, ce n'est pas la douleur, c'est l'ischémie du cœur;
30 Provocation de cette a névralgie » par l'effort; sa résistance aux médica-

ments antinévralgiques;

4" Faits d'angines de poitrine en l'absence de toute lésion du plexus cardiaque
;

5° Douze faits de névrites cardiaques opposés à plus de cent trente observations

d'angines de poitrine avec sténose des coronaires;

6° Observations d'angines avec signes d'oblitérations vasculaires dans divers

organes et symptômes de claudication intermittente des extrémités
;

~° La névrite cardiaque peut être consécutive à la sclérose corona ire
;

8° L'angine de poitrine dans ses rapports avec les affections du cœur (endocar-

dites, péricardites, myocardites inflammatoires, sclérose dystrophique du cœur,

cardiopathies artérielles à type myo-valvulaire) ;

9" Examen des faits d' « angines de poitrine rhumatismales ».

COiNCLUsio.N. — Angine de poitrine coronarienne et névrite cardiaque sont deux
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maladies distinctes. L'une esl une affection artérielle, l'autre une affection nerueuse.

Il n"y a pas deux angines de poitrine, l'une due à la sténose coronarienne, l'autre

due à la névrite cardiaque : il n'y a qu'une angine de poitrine, relevant de la

lésion des coronaires.

La théorie artérielle de l'angine de poitrine a soulevé et soulève encore

des objections ; elle trouve et elle trouvera encore pendant quelque

temps sans doute quelques contradicteurs attardés, malgré les nom-
breuses et décisives adhésions qu'elle a recueillies dans ces dernières

années, malgré les preuves sans cesse accumulées en sa faveur.

I. Examinons les objections qu'on peut lui opposer :

I" Une lésion permanente, la sclérose coronaire, ne peut donner lieu

à des accidents intermittents.

L'objection a été formulée, il faut y répondre.

Mais, pareil phénomène n'est-il pas très fréquent en clinique, et ne

voit-on pas à chaque instant une tumeur cérébrale — lésion perma-

nente, provoquer des désordres intermittents — comme les convulsions

épileptiformes ?

Pour ne pas sortir du cœur, considérez d'autre part ce qui se passe

chez les malades atteints de cardiopathie artérielle : la lésion existe tou-

jours (myocardite, ou plutôt sclérose dystrophique), et cependant au

début, ce n'est qu'à de longs intervalles, à un ou deux mois de distance

qu'apparaissent les palpitations, les accès d'arythmie ou de tachycardie,

de cardiectasie aiguë et d'hyposystolie. Du reste, la notion des méiopra-

gies viscérales n'est-elle pas suffisante pour donner la cause de tous ces

accidents intermittents dans le cours d'une lésion permanente"? Dès 1824,

Rœder avait expliqué leur production en vertu « d'un principe d'accom-

modation auquel se soumettent les organes qui peuvent s'adapter à des

changements de structure, pourvu que ceux-ci se soient faits graduelle-

ment et que des causes excitant le cœur ne viennent pas troubler l'har-

monie existant entre le principe d'accommodation et la lésion orga-

nique des artères ».

Voici un malade atteint simplement d'une affection valvulaire (rétré-

cissement ou insuffisance d'orifice). Pendant des années, il existe une

période latente de la maladie durant laquelle les troubles fonctionnels

ou organiques font absolument défaut jusqu'au jour où, sous l'influence

de causes diverses, le muscle cardiaque fléchit et provoque les accidents

d'hyposystolie d'abord, d'asystolie ensuite, -\ussi. peut-on dire qu'à une

certaine période des afTections valvulaires, le cœur est en état d'immi-

nence d'asystolie, et celle-ci ne se montre que par accès, quoique le

myocarde présente toujours les mêmes altérations, parce que la mise
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en jeu de ces crises asysloliques a besoin de causes occasionnelles pour

les provoquer. Mais souvent aussi, elles éclatent sans cause apparente,

d'une façon soudaine, par le fait de la progression souvent latente des

lésions du cœur et des vaisseaux.

Il en est de même pour l'angine de poitrine, et ses accès spontanés

— infiniment plus rares que les accès provoqués — trouvent leur cause

dans l'état de la circulation du myocarde, dans l'existence d'un spasme

des coronaires qui brusquement augmente encore l'ischémie du muscle

cardiaque. Cette ischémie, produite pat la lésion artérielle, par un rétré-

cissement ou une oblitération d'une ou des deux coronaires, ne fait que

placer le cœur en imminence morbide de sténocardie, et celle-ci ne doit

apparaître que lorsque le spasme artériel vient se joindre à ce rétrécis-

sement organique pour réaliser ainsi l'oblitération presque complète de

tout le système circulatoire du muscle cardiaque. En un mot, les efforts,

la marche, le mouvement et les émotions déterminent secondairement

sur ces vaisseaux lésés d'une façon permanente^ un trouble fonctionnel

intermittent, le spasme vasculaire d'oii naît l'angor. Et encore, on peut

dire que l'effort — et peut-être avec lui l'émotion — n'agit pas seule-

ment parce qu'il réclame un excès de travail d'un organe insuffisam-

ment nourri (comme je l'ai dit plus haut au sujet de la comparaison

de la sténocardie avec la claudication intermittente), mais aussi parce

que, sous son influence, la pression intra-thoracique s'élève, et que

l'afflux du sang vers les artères périphériques augmente, au détriment

même de la circulation du myocarde déjà ischémie.

En un mot, l'état ischémique du cœur place cet organe en imminence

d'angine de poitrine ; le spasme douloureux des coronaires la provoque.

Et ce spasme douloureux ne siège pas seulement dans les vaisseaux du

myocarde ; il se propage encore dans ceux de la périphérie, dans les

artères des membres supérieurs, ce qui explique les accidents d'engour-

dissement, de lourdeur parétique, d'anémie et de syncope locale de

cette partie du corps au moment des accès angineux. Car, je ne suis pas

éloigné de croire que leurs irradiations périphériques suivent plutôt le

trajet des vaisseaux que celui des filets nerveux. La douleur du spasme

vasculaire s'ajoute donc à celle de l'ischémie musculaire produite par

lui, et c'est ce qui explique, dans « l'état de mal angineux » que j'ai

décrit, cet endolorissement assez fréquent que l'on observe dans les

muscles de l'épaule, du thorax, du bras et de l'avant-bras.

Voici encore, au sujet de la production des accès angineux, l'opinion

judicieuse émise par Liégeois' :

' Concours Portai. Acaà. de mi^t/., Paris, 1880.
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« Toutes les lésions organiques ischémiant le parenchyme cardiaque

le mettent, de par l'ischémie, en imminence morbide d'angine de poi-

trine, le rendent subcardialgique. Cette ischémie augmente jusqu'à

devenir l'anémie. C'est alors que le myocarde étant tout à coup privé

de l'arrivée vivifiante du sang artériel, l'accès d'angor peut surgir. Tant

qu'il n'y a qu'ischémie, l'angine ne saurait éclater; aussitôt qu'il y a

anémie, elle est susceptible de se manifester. Pour la faire éclore, il

faut donc qu'il survienne une cause occasionnelle redoublant les effets

de l'ischémie, capable de la transformer brusquement en anémie. C'est

là précisément le résultat des effets des troubles viscéraux, des émotions,

des mouvements ou des efforts : ils transforment l'ischémie myocar-

dique en anémie myocardique, le subcardialgique en cardialgique. »

Comme on le voit, la première objection n'est valable, ni pour les

partisans de la théorie artérielle, ni pour ceux de la théorie nerveuse.

Car, on peut la retourner aux nervistes et leur demander :

Comment se fait-il qu'une lésion permanente, la névrite du plextis

cardiaque, donne lieu à un symptôme intermittent, l'angor pectoris?

2° L'anémie d'un muscle ne peut engendrer ni expliquer une pareille

douleur.

Je réponds par l'exemple de ces douleurs extrêmement violentes et

vraiment atroces de la gangrène sénile à son début, avant l'apparition

des plaques de mortificalion, par les douleurs de l'asphyxie locale des

extrémités, et par celles qui suivent la compression des douleurs ané-

vrismales. A ce sujet, méditez les paroles suivantes :

« Quant à l'intensité des douleurs ressenties au moment de l'attaque

angineuse, elle n'a rien d'étrange pour les chirurgiens qui ont pratiqué

la compression digitale sur les anévrismes ; tous savent qu'à un certain

moment, quand l'ischémie devient complète par la formation d'un coa-

gulura, le malade accuse dans tout le membre des douleurs atroces tout

à fait comparables, sauf pour le siège, à celles de l'angine de poitrine '. »

J'ajoute qu'il n'y a pas de maladies plus douloureuses que les affec-

tions et surtout les inflammations artérielles. C'est en m'appuyant même

sur l'acuité extrême des douleurs, que tout dernièrement, dans un cas

assez embarrassant que m'a fait voir le D' Sarrade (de Paris)„ j'ai pu

porter de bonne heure le diagnostic d'artérite du membre inférieur droit.

Or, à ce moment, on ne pouvait alors rien constater sur le trajet des

vaisseaux artériels. Huit jours après, la gangrène commençait à envahir

la partie inférieure de la jambe avec des souffrances atroces, telles qu'on

en voit rarement.

' Le ?ov.t (Académie de médecine, 1883).
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3" Tm théorie artérielle serait en opjiosition avec la sensibilité obtuse

du myocarde.

Qui a démontré cela? C'est Harvey sur son fameux malade de Mont-

morency ; c'est encore autrefois Haller, qui a pu toucher et pincer le

cœur sans déterminer aucune douleur ; c'est Richerand, qui a fait la

même expérience sur un malade auquel il avait réséqué les côtes.

Mais la science ne s'arrête pas à Harvey, à Haller et à Richerand, et

il faut tenir compte aussi des expériences récentes et contradictoires de

Goltz, qui ont démontré la très grande sensibilité des ventricules aux

agents douloureux.

4° Vintensité de la douleur serait en désaccord avec la profonde alté-

ration du myocarde. On a même ajouté : donc le myocarde ne peut plus

souffrir, puisqu'il n'existe plus.

C'est là une erreur anatomique ; le myocarde existe toujours. Mais

celte dégénérescence « graisseuse » du myocarde, vous l'admettez sur

la foi de travaux anciens fort incomplets, et d'après une simple vue

théorique qui vous fait dire, sans que vous l'ayez jamais constaté, que

la dégénérescence graisseuse d'un muscle est fatalement liée au défaut

de son irrigation sanguine. Or, les recherches anatomiques, poursuivies

depuis longtemps avec mon interne le D' Weber, établissent au con-

traire que la transformation graisseuse proprement dite de la fibre car-

diaque est très rare. Et si l'on rencontre assez souvent des myocardes

envahis par la stéatose, il s'agit simplement d'un dépôt graisseux in-

tersliliel, d'une surcharge adipeuse du tissu conjonctif à laquelle les

éléments contractiles ne prennent aucune part. Dans la sclérose du

myocarde, je le répèle, celte dégénérescence interstitielle est elle-même

une rareté. Quant aux altérations nutritives diverses qui marchent de

pair avec les progrès de la sclérose, ce sont les fibres musculaires les

plus éloignées du centre circulatoire qui sont les premières atteintes,

tandis que toutes les fibres voisines des vaisseaux artériels gardent au

contraire très longtemps leur striation et leur aspect normal. Donc, les

nerfs restent sains puisqu'ils sont très éloignés des plaques de sclérose.

Dans les formes inflammatoires de sclérose (myocardite interstitielle

primitive, sclérose inflammatoire par endo-périarlérite), si les accidents

angineux sont moins fréquents, moins accusés, c'est surtout parce que

le rétrécissement et l'obHtération vasculaires n'existent pas ou sont

moindres; peut-être encore parce que la lésion scléreuse, faisant immé-

diatement suite à celle des vaisseaux dont elle n'est qu'une propagation,

détermine plus promptement une dégénérescence des filets nerveux.

Cette dégénérescence, que j'admets encore comme pure hypothèse
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après Liégeois, expliquerait ainsi l'absence d'accidents angineux dans

certains cas de coronarite.

S° La théorie artérielle est en opposition avec le siège rétro-sternal de

la douleur qui devrait plutôt exister « en j)lein cœur ».

Cette objection, comme les deux précédentes, a été formulée par

A. Martinet'.

Mais les détails dans lesquels je suis entré au sujet des nombreuses

variétés de siège de celte douleur me servent de réponse, et je renvoie

d'autre part l'objection aux partisans de la théorie nerveuse.

Comment expliquer aussi, avec cette dernière, le siège de la douleur à

la partie moyenne du sternum, à gauche et à droite de cet os, sur une
ligne transversale reliant les deux mamelons ; comment l'expliquer encore

dans les faits nombreux que j'ai cités où elle ne se montre pendant des

mois qu'au creux épigastrique ? Comprenez-vous, avec cette théorie,

pourquoi encore elle n'a pu exister pendant cinq ou six ans, comme j'en

ai cité un cas, qu'au bras ou à l'avanl-bras ? Comment interpréter la

douleur des amputés à l'extrémité du membre dont ils sont privés, la

douleur d'une névralgie loin du point lésé ?

Sans doute, les angineux souffrent le plus souvent en arrière de la

première partie du sternum, au niveau des plexus nerveux du cœur.

Mais, lorsque j'admets que l'ischémie du myocarde joue le seul rôle

important dans la production de la sténocardie, je n'ai jamais prétendu

que la névralgie ou la névrite des nerfs cardiaques dût être un seul ins-

tant révoquée en doute. Ce serait un véritable non-sens de prétendre

que la douleur peut exister sans l'intermédiaire du système nerveux.

Mais, dans l'angine de poitrine, la douleur est secondaire à l'ischémie

du cœur, elle commence par les extrémités périphériques des nerfs de

cet organe pour se réfléchir et se répercuter sur les centres nerveux du

cœur (ganglions ou plexus cardiaques). D'un autre côté, le fait de l'exci-

tation d'un nerf à la périphérie s'appuie sur ce précepte formulé par

Cl. Bernard : « La partie d'un nerf oïl on peut produire la plus vive

excitation est la périphérie". »

6° La théorie artérielle serait en désaccord avec les résidtats souvent

négatifs de la percussion et de Causcultation.

Pour les angines fausses, que j'étudierai plus tard, le fait est toujours

exact
;
pour l'angine vraie, ce fait peut se rencontrer.

' A. Martinet. De l'angine de poitrine rhumatismale (hypérémie du plexus cardiaque).

Thèse inaugur. de Paris, 1884.

' Cl. Bernard. Leçons sur le système nerveux.
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Or, je demande si une plaque d'aortite, large comme une pièce de

vingt centimes, entourant et obstruant en partie les artères coronaires,

peut donner lieu à aucun signe stéthoscopique, et provoquer d'autres

accidents que ceux de la sténocardic. Mais l'existence de ces derniers

est un motif suffisant pour faire suivre le diagnostic clinique d'angor

pectoris du diagnostic anatomique de rétrécissement ou d'oblitération des

coronaires. D'un autre côté, lorsque la sclérose envahit le muscle car-

diaque, elle donne lieu à une symptomatologie peu connue de la plupart

des auteurs, mais qui n'en est pas moins des plus évidentes. Ma réponse

à cette question se trouve tout entière dans la longue description que

j'ai faite de l'artério-sclérose.

Cette objection n'aurait donc pas une grande importance si elle n'avait

été formulée autrefois par un grand clinicien. Or, parcourons avec lui

les observations qu'il cite pour la démonstration de sa thèse :

Trousseau, par exemple, veut s'appuyer sur l'absence d'altérations

organiques et sur « l'exlrêrae variabilité des phénomènes angineux »

pour ranger, ceux-ci dans le cadre des névroses, et parmi les névralgies.

Mais cette « extrême variabilité des phénomènes », dont on ne connais-

sait pas alors la raison, est un argument de plus à ajouter à la distinc-

tion fondamentale de l'angine vraie et des pseudo-angines. Quant à

l'absence des altérations organiques qu'il invoque en faveur de la théorie

nerveuse, voyons si l'objection est sérieuse :

Il cite l'exemple d'une femme de quarante-sept ans qui avait été atteinte,

dans son adolescence, d'une chlorose fort opiniâtre avec douleurs névral-

giques très vives et variables dans leur siège, ensuite, depuis quelques

années, de douleurs rhumatoïdes vagues avec troubles nerveux étranges,

ressemblant à de l'hypocondrie. Depuis deux ans, elle éprouve, lorsqu'elle

monte rapidement un escalier, une douleur aiguë derrière le sternum

avec irradiations brachiales. « J'ai ausculté, ajoute-t-il, son cœur, ses

poumons avec le plus grand soin, je dirais avec la sollicitude la plus

dévouée, et cela à plusieurs reprises, au moment même où elle venait

d'éprouver un de ses plus forts accidents, et jamais, absolument jamais,

je n'ai perçu dans le rythme du cœur, dans les bruits valvulaires, dans

la région de l'aorte, dans les poumons, le plus petit signe, le plus petit

phénomène différent de ce que l'on trouve dans l'état normal, à cela

près d'une accélération notable des battements cardiaques. »

Il cite encore l'exemple d'un homme de quarante-cinq ans, rhuma-

tisant, goutteux et syphilitique, atteint d'angor pectoris dans sa forme la

plus véhémente et chez lequel « l'investigation la plus minutieuse ne

lui permit de rien constater d'anormal dans les organes contenus dans

la cavité thoracique ».
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L'absence de bruits morbides dans ces deux observations que le

célèbre clinicien invoque pour affirmer que « l'angine de poitrine ne

peut pas être l'expression d'une lésion organique », n'a aucune impor-

tance. Et qui dit cela? C'est Trousseau lui-même, car, une page plus

loin, il entre en contradiction avec lui-même, lorsqu'il cite deux autres

exemples d'angine de poitrine précédant, pendant plusieurs années,

l'expression symptomatique de lésions du cœur et des vaisseaux.

Méditez, du même auteur, les deux observations suivantes que je

place sous vos yeux, et vous verrez que l'absence de lésions cardio-

aortiques constatée par l'auscultation et la percussion n'est pas une

preuve en faveur de la nature névralgique de l'angor :

« J'ai été témoin, avec Marck, d'un fait qui doit rendre bien circons-

pect lorsque l'on veut affirmer qu'il n'existe pas de lésions organiques.

Un ancien agent de change près la Bourse de Paris, autrefois sujet à

des coliques hépatiques fort graves et qui avaient disparu depuis quel-

ques années, commença à se plaindre de suffocations subites qui le

saisissaient quand il faisait un exercice un peu plus violent que d'habi-

tude. La suffocation était accompagnée d'une douleur vive derrière le

sternum irradiant dans l'épaule et dans le bras gauche. Il n'y avait pas

d'oppression habituelle, et rien ne faisait supposer que l'angor pectoris

fût symptomatique d'une lésion organique. Mais, plus tard, l'auscultation

permit de reconnaître l'existence d'un anévrisme de la crosse de l'aorte

qui prit un accroissement rapide, et alors, outre l'orthopnée habituelle,

il y avait des attaques d'angine de poitrine qui se renouvelaient à l'oc-

casion du plus petit mouvement. Un jour que Mark venait de passer

quelques moments avec lui, l'encourageant et le consolant, il descendit,

et le malade l'avait reconduit jusqu'à la porte de sa chambre. Il était à

peine au bas de l'escalier que le domestitjue l'appela en toute hâte. Il

remonta précipitamment et ne trouva qu'un cadavre. La tumeur s'était

subitement ouverte dans la trachée artère, causant une hémoptysie

mortelle. »

Voici encore un autre exemple emprunté à Trousseau :

« Au mois de septembre 1862, j'étais consulté par un malade que le

D' Lefebvre (de Roubaix) m'adressait pour lui donner mon avis -au sujet

d'une angine de poitrine dont il était affecté. L'angor pectoris avait

débuté brusquement vers le milieu de l'année précédente, pendant une

promenade faite après le diner, et les accidents s'étaient répétés plu-

sieurs jours de suite. Ils avaient cessé pendant quelque temps pour

reparaître avec plus de vivacité, à heures fixes. Bientôt ils perdirent

leur périodicité et se renouvelèrent sous l'influence du plus petit effort,
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OU bien pendant le sommeil, lors du réveil en sursaut. Enfin, se décla-

rèrent les symptômes d'une grave hypertrophie du cœur avec lésions

des ventricules. »

Ainsi donc, Trousseau s'appuie sur l'absence de lésions pour démontrer

la nature névralgique de Tangor, et une page plus loin, il soutient le

contraire, puisqu'il démontre par deux exemples probants que ces lésions

peuvent, non pas se produire, mais se révéler longtemps après l'appari-

tion des premiers phénomènes angineux. Comment donc concilier ces

deux affirmations contraires ? Je sais bien qu'il explique la survenance de

cette névralgie cardiaque par le développement d'une tumeur anévrismale

qui finit par comprimer les nerfs du plexus cardiaque, ce qui n'avait

pas lieu au début de l'affection. Mais dans les cas où il n'y a pas de

tumeur anévrismale, oîi la lésion, bornée au pourtour des coronaires

sans autre rayonnement inflammatoire, n'a pu se propager jusqu'aux

nerfs qui entourent la crosse aortique, je demande si la théorie de la

compression ou de l'inflammalion de ces nerfs peut se soutenir un seul

instant. D'un autre côté, dans cette observation ofi, par la suite, « se

déclarèrent les symptômes d'une grave hypertrophie du cœur avec

lésions des ventricules », ne voit-on pas là les conséquences (sclérose

dystrophique) de l'oblitération des coronaires ?

Je pourrais encore citer plusieurs exemples à l'appui de celte thèse.

J'aime mieux reproduire les réflexions que me suggérait en 1883 l'ob-

servation d'un malade mort d'angine de poitrine :

Un homme jeune, disais-je alors, d'apparence vigoureuse, atteint

d'alcoolisme et de syphilis, deux causes réunies pour la production- de

l'artérite ou d'une aortite, meurt rapidement sous les étreintes d'un

accès d'angor pectoris. Pendant la vie, l'auscultation n'a pas permis de

constater le moindre bruit morbide à la pointe du cœur ou à sa base,

pas mêm.e ces bruits aortiques secs et parcheminés, ou encore ce second

bruit clangoreux et retentissant de l'aorte qui permettent de soupçonner

au moins une légère altération des sigmoïdes ou du vaisseau. Les parti-

sans de la névralgie cardiaque avaient beau jeu, si l'autopsie n'avait pas

été pratiquée, pour admettre une angine de poitrine essentielle, sine

maleria. Le malade, en effet, avait trente-deux ans ; il n'était pas à

l'âge de l'athéroraasie artérielle et de la vieillesse des artères ; les

résultats de la percussion et de l'auscultation du cœur ou de l'aorte

étaient absolument négatifs ; le patient était fumeur, il venait même de

fumer plusieurs cigarettes (circonstance qui avait bien pu, il est vrai,

jouer le rôle de cause occasionnelle de l'accès). N'avait-on pas des

raisons suffisantes pour admettre une angine de poitrine par névralgie
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cardiaque ? Mais la nécropsie révéla l'existence d'une aorlite des plus

évidentes, aortite oblitérante au premier chef, et si bien oblitérante que

l'ouverture des artères émergeant de la crosse aortique était considéra-

blement rétrécie, et que l'artère coronaire laissait à peine passer la

pointe d'un fin stylet. D'où cette conclusion :

L'absence de signes physiques n'est pas une raison suffisante pour

admettre une angine de poit?-itu; sine materia.

1° La théorie artérielle serait en désaccord avec l'existence des troubles

vaso-moteurs, dus à l'intervention du r/rand sympathique contenu dans

le plexus cardiaque.

Celte forme vaso-motrice, fréquente surtout chez les hystériques et

les névropathes, est très rare dans l'angine coronarienne. Cependant,

on cite des observations où l'accès s'accompagnait d'une augmentation

de la chaleur et d'hyperhydrose, d'une sensation de froid et d'un léger

frissonnement dans le côté gauche du corps, et en même temps de

pâleur de la face. Tous ces symptômes ne peuvent certainement s'ex-

pliquer que par une lésion ou une compression des filets sympathiques

du plexus cardiaque, et en rappelant ces faits, très rares je le répète

dans l'angine vraie, je fournis des armes à mes adversaires, puisque je

réponds à une objection qui ne m'a pas été encore posée.

Mais, encore une fois, je n'ai jamais nié l'existence de la névrite car-

diaque, j'affirme seulement qu'elle est incapable de produire le syndrome

de l'angine de poitrine; j'affirme encore que, lorsqu'il y a endo-aortite

avec rétrécissement des coronaires et sans lésion du plexus cardiaque, la

sténocardie se produit, j'affirme toujours que ces phénomènes vaso-

moteurs sont des symptômes surajoutés au syndrome angineux. En
dehors de ces troubles vaso-moteurs, les phénomènes surajoutés sont

les suivants dans la névrite cardiaque développée par la péri-aortite :

provocation des accès à l'état de repos, souvent après le repas ; irra-

diations dans la région cervicale sur le trajet des nerfs pneumogas-

triques ; douleur souvent permanente augmentée par la pression du

doigt sur les régions cervicale et précordiale, etc.

Voici les deux dernières objections que j'ai réservées pour la fin de

cette discussion, parce qu'elles ont une certaine importance et qu'elles

ont la prétention de battre complètement en brèche la théorie artérielle.

8° Observations d'angines de poitrine sans lésion des coronaires.

Le tait est exact, d'abord en ce qui concerne l'angine tabagique.

Dans mon travail de 1883, j'ai même cité un fait de Richter, dans

lequel l'autopsie n'avait permis de constater aucune lésion coronaire chez

HENRI HCCUARD. — MAL.\D1ES DU CŒUR. 40
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un fumeur atteint de sténocardie, et une observation communiquée par

Letuilc : Un homme de quarante-deux ans, adonné aux excès tabagi-

ques, meurt subitement, et à l'autopsie on trouve les « artères per-

méables et vides ».

Notez bien cette particularité importante : les artères étaient vides

de sang, parce qu'elles avaient été soumises pendant la vie à une con-

traction énergique sous l'influence de la nicotine. L'angine tabagique

réalise, en eflet, le type accompli de la sténocardie par rétrécissement

fonctionnel et spasmodique des artères coronaires. J'en ai pour preuve

l'expérimentation physiologique qui a démontré à Cl. Bernard le pouvoir

vaso-constricteur de la nicotine ; car, chez une grenouille nicotinisée,

le célèbre physiologiste a vu se produire immédiatement dans la mem-
brane interdigitale » une déplélion du système artériel, dont les vais-

seaux se rétrécissent de façon à se vider complètement ». Or, cette

tétanisation vasculaire s'étend certainement aux vaisseaux nourriciers

du cœur, dont elle détermine le rétrécissement spasmodique, d'où

l'accès d'angor. J'en ai pour preuve les enseignements de la clinique,

qui me démontrent que les caractères de l'angine tabagique rappellent

ceux de l'angine de poitrine, avec sa production fréquente sous l'in-

fluence des efforts, des émotions ou d'une marche. J'en ai pour preuve

enûn le résultat des autopsies démontrant dans toutes les observa-

tions d'angine tabagique l'existence d'une anémie très prononcée des

centres nerveux, des méninges et du cœur, comme le prouvent des

observations nombreuses. Si Skal (d'Edimbourg) et Taylor ' ont cité des

cas oïl les organe^ étaient, au contraire, hypérémiés, c'est parce qu'il

s'agissait d'intoxication aiguë dans laquelle le spasme vasculaire avait

fait place à un relâchement paralytique.

Ainsi donc, chez les fumeurs, les autopsies sont négatives, c'est même
là presque la règle, et la théorie n'en est pas infirmée; il s'agit, non

d'un rétrécissement organique des coronaires, mais d'un rétrécissement

spasmodique, comme le démontrent l'expérimentation, les observations

cliniques et les constatations anatomiques, et c'est sans doute à des faits

de ce genre que se rapportent tous les exemples d'angines tabagiques

sans lésions des coronaires -.

Cependant, le tabagi-sme peut déterminer des lésions à la longue et

donner lieu par lui-même, sans l'intervention d'aucune autre cause

(comme l'alcoolisme, le saturnisme, la syphilis, l'arthritisme ou l'état

sénile), à des altérations artério-scléreuses, à des poussées d'aortite. Ce

' Skaï. (Edimbourg) 1856); — Tavi.oii {Gui/'s hoxp. Rep., 1859).

' Voir une observation de IIirtz [Soc. mdd. des hùpilaux, 1887).
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fait, qui rencontrera certainement des contradicteurs, me parait sufQ-

saniment démontré.

Examinons maintenant quelques-unes des observations d'angines de

poitrine sans lésions des coronaires :

Dans l'une d'elles i, il s'agit d'im jeune homme de dix-neuf ans, atteint de

symphyse cardiaque avec rétrécissement et insuffisance aortiques. Il mourut
subitement après avoir présenté quelques accès angineux. (A ce sujet, on
peut se demander d'abord si la mort subito ne doit pas être plutôt attribuée à

l'all'ection aorlique qu'à l'angine de poitrine, et si cette dernière ne présentait

pas plutôt les caractères d'une pseudo-angine due à la névralgie ou à la

névrite du plexus cardiaque.) A l'autopsie, on ne trouve rien aux plexus

cardiaques, rien aux coronaires, mais le «; tissu cardiaque est pâle et anémié ».

Or, cette pâleur et cette anémie du tissu cardiaque sont le plus souvent en
rapport avec le rétrécissement et l'oblitération des coronaires; de plus, la

péricardite était ici suffisante pour provoquer l'ischémie du myocarde et les

accès angineux, s'il est vrai, comme Weber le pense judicieusement, que
« î'inllammation, en se propageant de la séreuse à la paroi des vaisseaux

coronaires, peut également, au même litre que l'endartérite initiale de l'arté-

rio-sclérose, donner lieu à un spasme propagé des vaisseaux artériels sous-

jacents (coronaires, aorte, artères périphériques) dont la conséquence est

l'ischémie douloureuse °.

Dans une autre observation', à l'autopsie d'un homme de trente-quatre ans
mort d'angine de poitrine, on trouve les orifices des coronaires manifestement
dilatés, et ces vaisseaux perméables à une injection.

Ce fait n'est pas concluant : l'âge du malade semble encore prouver qu'il

ne s'agissait probablement pas d'une véritable angine de poitrine ; ensuite,

la dilatation de l'embouchure des coronaires peut s'accompagner de rétrécis-

sements multiples sur leur parcours, elle leur est même toujours consécutive,

comme cela survient au-dessus de tous les rétrécissements d'organes, d'ori-

fices ou de vaisseaux ; enfin, il n'est pas suffisant de pratiquer une injection

d'eau dans l'intérieur de ces derniers pour conclure à leur perméabilité.

Sous le titre : «: angine de poitrine vraie sans lésion des coronaires », on
publie le fait suivant : Il s'agit d'un homme de cinquante ans, atteint il y a
dix ans d'un rhumatisme articulaire aigu et depuis huit ans d'accès angineux
survenant sous l'influence des efforts. Diagnostic : rétrécissement mitral

;

rétrécissement et insuffisance aortiques; adhérences du péricarde. A l'autopsie,

on trouve un cceur hypertrophié, une symphyse cardiaque, un rétrécissement

mitral, des végétations volumineuses à la face endocardique des valvules

aortiques, une intégrité remarquable des parois de l'aorte. L'orifide des coro-

naires est absolument libre ; leurs branches suivies et ouvertes dans toute leur

longueur sont trouvées absolument normales *.

' Observation de Cuérox (Gazette hebdomadaire, 188i).

' Wedek. Mémoire sur I' « angine de poitrine symptoinatique d'une affection organique
du coeur et de rartério-sclérose -. Prix Vincent. Société médicale des hôpitaux, juillet 1892.

' Observation de Ball {Société médicale des liâpitaux, 1887).

' AuscuER (Bull, de la Soc. analomique, 1891).
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Objection : Quoique cette angine de poitrine d'efTort reproduise quelques-

uns des caractères de la véritable slénocardic, il s'agit ici d'une pseudo-angine

névralgique, car elle n'appartient pas à un artério-scléreux, elle était sous la

dépendance d'une cardiopathie rhumatismale et non d'une cardiopathie arté-

rielle ; la mort subite doit être mise sur le compte de rinsulTisanee aortique

et non d'un accès angineux ; enfin, les adhérences péricardiques, même en

l'absence de lésions des coronaires qui n'ont pas été cherchées dans la partie

du myocarde sous-jacente à la séreuse enflammée, sont capables de pro-

duire par elles-mêmes des troubles ischémiques du cœur.

Un malade atteint d'un anévrismc sacciforme de la première portion de la

crosse aortique meurt d'angine de poitrine. A l'autopsie, on trouve l'ouver-

ture normale des coronaires qui, bien qu'entourées de plaques athéromatcuses,

sont très béantes. Leurs ramifications ne sont pas athéromatcuses '.

Objection : Les branches des coronaires n'ont pas été suivies suffisamment

dans l'intimité du tissu cardiaque, pour que l'on soit en droit de conclure à

leur imperméaJjilité.

Comme une sorte de corollaire cà l'objection, on dit encore :

Il existe des cas d'aortîte, avec angine de poitrine^ sans lésion des

coronaires.

Cela se psit; mais d'autres lésions co'incidantes (l'insuffisance ou le

rétrécissement aortique, la myocardite scléreuse, la sclérose sans sténose

des coronaires) peuvent concourir au même résultat, et cela suffit pour

produire l'ischémie du myocarde.

11 faut se rappeler que certaines aortites sont limitées au pourtour des

coronaires, et qu'il n'existe pas et ne peut pas exister alors vers le plexus

cardiaque de rayonnement inflammatoire qui puisse expliquer le syn-

drome angineux. Il faut savoir encore que dans l'artério-sclérose,

surtout au début, dans les aorliles récentes et encore superficielles, il

se produit des réflexes vasculaires dont l'importance est grande en

clinique.

En introduisant un valvulotome dans l'aorte d'un cheval, et en irritant

la zone aortique située au-dessus des sygmo'ides, Fr. Franck a produit,

par action réflexe, une contracture des vaisseaux artériels et ime aug-

mentation considérable de la tension vasculaire. Il en résulte que

l'irritation pathologique, créée par l'aortite à son début, est capable de

déterminer une conlraclure des vaisseaux artériels, contracture à laquelle

participent nécessairement les vaisseaux coronaires (d'oii ischémie car-

diaque cl angine de poitrine). Ces réflexes vasculaires se produisent

surtout au début des aortites et disparaissent lorsque les lésions sont

plus avancées. Cette sorte de paradoxe pathologique rentre dans une loi

' l^ULALiON {Bull, do la Soc. anal., 1890).
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de pathologie générale judicieusement émise par Lasègue : « Les réflexes

surviennent dans les lésions superlicielles des organes et disparaissent

dans les lésions profondes. » Voilà pourquoi le vertige est si fréquent

dans les dyspepsies, si rare dans les lésions graves de l'estomac, telles

que le cancer ; car, du jour où une lésion profonde envahit un organe,

elle y supprime les réflexes.

Cette contracture vasculaire, très fréquente non seulement dans les

lésions de Taorte, mais aussi et surtout au début et dans le cours de

l'arlério-sclérose dont elle est à la fois une des causes et des effets,

explique les accès de pâleur faciale, les refroidissements partiels, l'excès

de tension artérielle, les phénomènes concomitants de syncope locale

des extrémités, et aussi cette petitesse d'un des deux pouls radiaux que

j'ai souvent remarquée d'une façon temporaire chez les angineux, et

qu'il faut distinguer de cette inégalité permanente des pouls radiaux,

due au rétrécissement organique d'une des artères sous-clavières.

Certaines observations mentionnent, il est vrai, la perméabilité des

artères cardiaques à leur origine, mais ne tiennent pas compte de la

sténose coronaire dans l'intérieur même du myocarde.

En voici un exemple récent qu'on peut lire dans une des communi-
cations de Dieulafoy, sur la « maladie de Bright sans albuminurie ».

« La maladie de Bright peut présenter au nombre de ses symptômes

les différentes manifestations de l'angor pectoris, et l'angine de poitrine

brightique peut reconnaître pour causes ou une névralgie simple des

nerfs cardio-aortiques ou une névralgie associée à des lésions cardio-

aortiques. » Or, dans l'autopsie d'un brightique à laquelle il fait allusion,

il mentionne bien exactement des lésions d'aortite ancienne et récente,

la perméabihté de l'orifice des coronaires qui est induré et dont le « tra-

jet, dit-il, ne présente aucune altération » ; et, par une contradiction que

je me permets de relever, il constate au contraire le rétrécissement con-

sidérable des arlérioles rénales, et des lésions extrêmement importantes

constatées au microscope sur les artères cardiaques, qui, un instant

auparavant, avaient été déclarées saines. Je cite textuellement :

« Le cœur est très atteint. Sur une coupe des piliers du ventricule gauche,

on trouve des faisceaux de tissu scléreux ; les vaisseaux 'artériels sont

rétrécis et émettent à leur pourtour des prolongements qui s'enfoncent entre

les faisceaux musculaires. Les artères, même dans les points sains, offrent

des traces d'endopériartérile et envoient des prolongements fibreux. L'ar-

lério-sclérose a donc été le point de départ de la myocardite interstitielle. »

Or, cette lésion des artères intra-myocardiques qui aboutit à leur

rétrécissement est précisément la lésion de l'angine de poitrine.
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9° Observations de sténoses coronaires sans angine de poitrine.

Kreysig, en rappelant les faits anciens de Morgagni, Sénac, Deidier,

Haller, Bellini, Hewson, Erdmann et Lentin ', avait démontré que les

malades n'avaient pas été suffisamment observés pendant la vie. On peut

ajouter encore à ces observations celles de J. Franck, Bennett, Sand,

Hommer, Blachez, Laveran, Ewald, etc., ^ relatives aux sténoses coro-

naires sans angine de poitrine.

Quelques observations noient un état athéromateux très avancé des

coronaires. Or, athérome ne veut pas -toujours dire imperméabilité, et

il faut que celle-ci existe pour que l'ischémie cardiaque, c'est-à-dire

l'accès angineux, puisse se produire (observations de Morgagni, Sénac,

Haller, Bellini, Franck, Ogle, Sands, Robin).

Etudions ensemble quelques-uns de ces faits :

Un homme de cinquanLe-six ans, oliservé par Sands, meurt d'accidents pul-

monaires sans avoir jamais présenté d'accès sténocardiques. A l'autopsie, on

trouva les artères coronaires très athéromateuses et en parlie obstruées,

l'une des branches renfermait un thrombus.

Le malade de Ilommer meurt de syncope après avoir présente pendant la

vie un pouls de plus en pkis ralenti, mais jamais de douleur dans la région

cardiaque. A l'autopsie, plaques calcaires à l'entrée des coronaires, les

obstruant totalement avec dégénérescence graisseuse du myocarde.

Une femme de soixante-seize ans, observée par Blachez, morte subitement

après avoir présenté pendant la vie des symptômes demi-asphyxiques, présente

à l'autopsie un ramollissement du myocarde au tiers inférieur du ventricule

gauche, i La coronaire gauche est complètement oblitérée en deux points

de son calibre par deux bouchons athéromateux dont l'un se trouve à

l'origine du sillon de la face antérieure du cœur, et l'autre vers la partie

moyenne du ventricule, de telle sorte que la partie inférieure de la paroi

ventriculaire ne re(;oit plus qu'une fort minime quantité de sang, l'artère coro-

naire postérieure étant elle-même athéromateuse et partiellement oblitérée

par des productions analogues. »

Un malade de quarante-sept ans (observé par Laveran), n'ayant jamais eu de

rhumatisme, entre à riuj[iilal pour une dyspnée très accusée qui aboutit rapide-

ment à l'orlhopnée. Bienl('it surviennent une expectoration sangainolenle, les

signes de la dilatation cardiaque, des symptômes de cyanose, des accès de

' Morgagni (Episl. XXIV). — Deidier {Traité des tumeurs, cité par Sénac). — Haller

(Opusc. patli., et Physiol. élément.). — Iîellim. De Morbis corporis. Ed. 1714. — Hewson

{Sa}>nnl. pal/i. aerzte i M. Versuche ûbcr ilas Blut 2 tes Tlieil, p. tW). — Erdmann {Horn's

Arcli. filrmedicin Erfahrung, 1806). — Lentin (Beitraerje zur prakticli. Arzneiwineuschaft).

' Franck, Stokes, Ogi.e. Loc. cil. — Sands [New-York med. Record, 1873). — Hommer.

Wiener, med. Woch., 1877. — Blachez. Soc. méd. des hôp., 1877. — Laveran (.Soc. mcd. des

hôp.., 1877).— West. Soc. path. de Londres, 1883.— Rorin. Soc. méd. des hôp., 1877.— Jac-

COUD. Clin, méd., 1885-86. — R. Moutard-Martin. (Soc. méd. des hôp. 1887. — Bennett

(Dubl. Quatert. Jour., 1867). — Ewald {Soc. de méd. int. de Berlin, 1887). — Tison (Soc.

anal., 1801). — Letllle (Soc. anal., 1802).
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suffocation. Le malade n'aurait jamais éprouvé de douleurs angineuses. A
l'autopsie, on trouve les lésions d'une néphrite interstitielle, un cœur énorme
pesant (vide de sang) 930 grammes, les ventricules distendus par un sang
noirâtre, et sur le bord gauche du cœur une plaque d'un blanc jaunâtre dû
à un infarctus. L'artère coronaire postérieure, athéromateuse, était perméable

;

l'artère coronaire antérieure est i complètement oblitérée » dans un point

correspondant à la partie moyenne de la hauteur du ventricule.

A l'autopsie d'une femme de soixante-quatorze ans, Jaccoud trouve les

lésions d'un athêrome généralisé avec aortite chronique ; les deux artères coro-

naires sont athéromateuses et l'une d'elles présentant de nombreuses [)laques;

d'athérome, est «; à son origine absolument calcifiée u. Le muscle car-

diaque est dégénéré, scléreux (myocardite scléreuse), la tunique interne de

ses artérioles est épaissie, et par suite, « elle oblitère presque complètement
la lumière des vaisseaux de petit calibre ».

Un vieillard de quatre-vingt-cinq ans est pris, le 2-4 janvier 1885, d'hémiplégie

droite avec perte de connaissance, et il meurt. Il n'avait été vu qu'une fois,

le 13 janvier 1883, et rien dans sa santé ne portait alors à l'interroger

sur une angine de poitrine, ce qu'on ne fit pas du reste. A l'autopsie, Robin
trouva les artères coronaires totalement calcifiées et rétrécies, tellement

qu'elles admettaient à peine l'introduction d'un fin stylet de trousse.

Dans un cas signalé par Ewald, les troncs des coronaires étaient extrême-

ment calcifiés, mais ses branches étaient saines, et le muscle cardiaque ne

présentait aucune trace de dégénérescence graisseuse. Pendant la vie, le

malade n'a pas eu d'accès angineux.

Une femme de quarante-un ans (observée parLeluUe) arrive dans le service

en proie à une dyspnée extrême avec cyanose. On trouve un léger souffle à la

pointe au premier bruit, mais insuffisant pour expliquer l'ensemble sj'inpto-

matique ; un épanchement pleural droit pour lequel on pratique la thora-

centèse (1,400 grammes d'un liquide peu fibrineux contenant une assez grande

quantité de globules rouges). Quelques jours après, elle est prise brusquement
d'accidents asphyxiques auxquels elle succombe. — A l'autopsie, cœur gros,

avec ventricule gauche modérément hypei-lrophié ; lésions d'aortite chro-

nique et subaiguë, surtout à la crosse, i L'orifice de l'artère coronaire gauche

est tellement rétréci, caché au milieu des plaques gé^atiniformes, qu'on ne

peut arriver à le reconnaître qu'en pénétrant par le tronc de l'artère coro-

naire. j> Ventricule gauche dilaté, à parois amincies surtout vers la pointe,

où l'on trouve des lésions atrophiques du muscle cardiaque variant depuis

l'état granuleux, granulo-fragmenlaire de la fibre jusqu'à la UquéfacHon
centrale des cellules myocardiques. i L'aspect de ces lésions Vacuolaires,

joint à la minime réaction offerte par le tissu conjonctif interstitiel, permet

d'affirmer la marche rapide des lésions myocardiques aiguës. »

Une femme de soixante-quatorze ans reste à l'hôpital pendant six semaines,

et elle meurt avec les symptômes d'un congestion pulmonaire. « Renseigne-

ments pris, cette femme n'a jamais eu d'angine de poitrine. » A l'autopsie, on
trouve un cœur gros, sans altération valvulairc, les « artères coronaires, dures

comme de petites cordes, leur paroi est résistante, et leur calibre diminué ».
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Un homme de soixante-sept ans meurt de ramollissement cérébral par
embolie. A l'autopsie, cœur hypertrophié, artères coronaires coraplète-

iiienl rigides, avec une calcification telle que leur lumière est à peine per-

méable.

Objections. — Dans l'observation de Sands, il n'est pas question

d'oblitération, puisqu'il est dit que les artères coronaires étaient en

« partie » obstruées; quant au thrombus, il est difficile d'admettre sa

production pendant la vie sans foyer myocardique.

L'observation de Hommer pourrait être invoquée à l'actif de la théo-

rie artérielle, puisque la mort subite par syncope est spéciale à l'angine

de poitrine et qu'un malade peut succomber au premier accès de forme

syncopale. Du reste, la relation de l'autripsie est incomplète, et dans ce

cas comme dans celui de Blachez, on peut dire que si l'angor vrai dépend

d'une façon absolue de l'oblitération des coronaires, cette dernière n'en-

traîne pas toujours nécessairement le même syndrome. Du reste, dans

ces deux cas, on peut encore admettre que l'angor pectoris ne pouvait

plus se produire sur une partie du myocarde absolument dégénérée et

absente par suite d'une oblitération complète et rapide d'une branche

coronaire.

Même réflexion s'applique au cas de Laveran et à tous ceux d'infarctus

cardiaques. Ici, l'oblitération ayant été rapide et complète a produit une

dégénérescence absolue de la partie du myocarde habituellement irri-

guée par l'artère. Cette partie du myocarde n'existait pour ainsi dire

plus, elle était donc incapable de fournir de la douleur, pas plus qu'un

pied gangrené par une oblitération de l'artère fémorale. Pour cette

raison, l'infarctus cardiaque peut évoluer sans aucune douleur angi-

neuse et il ne se traduit cliniqueraent que par des accidents de dyspnée

intense, de cyanose et d'asystolie aiguë. Cette réflexion est applicable à

tous les cas d'infarctus cardiaques sans douleur angineuse, cités dans la

science.

Jaccoud pense que, par ses lésions aortiques, coronariennes et myo-

cardiques, sa malade était depuis longtemps « sous le coup d'une isché-

mie cardiaque des plus accentuées », quoiqu'elle n'ait jamais présenté

pendant la vie de symptômes angineux; il en conclut qu'il n'est pas pos-

sible d'établir entre l'ischémie du cœur et la sténocardie « un rapport

pathogénique constant », et il ajoute : coïncidence ne veut pas dire cau-

salité. A ce dernier point de vue, tout le monde est d'accord. Mais je

reproche à cette observation, comme à toutes les autres, de ne pas nous

renseigner sur l'état de la circulation collatérale complémentaire des

.irtères cardiaques.

L'observation de A. Robin n'est pas davantage concluante, puisque le
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malade n'a été vu qu'une seule fois et qu'il ne suffit pas de dire que
« rien dans sa santé ne portait alors à l'interroger sur l'angine de poi-

trine », pour nier tout accident angineux pendant la vie, d'autant plus

que le malade a pu présenter pendant la vie des crises angineuses

« pseudo-gastriques » que j'ai fait connaître, et sur lesquelles l'auteur

ne pouvait porter l'attention puisqu'à l'époque oîi il écrivait, elles étaient

complètement ignorées. Cette objection peut être opposée, du reste,

au plus grand nombre des observations.

Dans l'observation de Letulle, l'artôre coronaire antérieure était com-
plètement obstruée, la malade mourut d'accidents asphyxiques rapides,

et il n'est pas fait mention d'angine de poitrine, sans doute parce qu'elle

n'a pas été recherchée. Ce fait ne peut donc nous servir, ni pour ni contre

la théorie artérielle, d'autant plus que le malade est mort d'infarctus

cardiaque, et que j'ai donné plus haut la raison pour laquelle le syn-

drome ne pouvait et ne devait pas se produire.

Quant aux deux dernières observations, elles sont incomplètes au

point de vue clinique et anatomo-pathologique. Il est dit qu'à l'autopsie

on a trousé le calibre des coronaires simplement « diminué », ce qui est

un détail insuffisant; on ajoute encore qu'après la mort « renseigne-

ments pris, la malade n'a jamais eu d'angine de poitrine ». Ces « ren-

seignements » n'ont aucune importance quand il s'agit d'un phénomène
entièrement subjectif comme l'angine de poitrine et d'un syndrome dont

le diagnostic pendant la vie présente parfois de grandes difficultés.

D'une façon générale, les diagnostics rétrospectifs sur l'angine de poi-

trine sont des faits perdus pour la science, et ils sont impuissants à

affirmer une théorie basée sur des faits.

L'observation d'Ev\ald n'a aucune importance : il est bien dit que les

troncs des coronaires étaient « extrêmement calcifiés », que ses branches

étaient saines. Mais cette observation est des plus incomplètes puisque

l'examen micrographique n'a pas été suffisamment pratiqué. Du reste,

je répète encore que la calcification extrême des coronaires peut se

montrer avec leur dilatation, et que l'angine de poitrine ne dépend pas

de l'intensité du processus athéromateux des artères cardiaques, mais

seulement de leur défaut de perméabilité.

Voici maintenant une grave objection que j'oppose à mes contradic-

teurs :

Les autopsies ne mentionnent pas l'état de la circulation anastomo-

tique collatérale qui peut parfaitement suppléer à l'insuffisance de l'ap-

port sanguin et conjurer ainsi l'imminence d'accidents angineux. Tout le

monde est loin d'admettre avec Hyrtl, que les artères cardiaques doivent
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être assimilées à des artères terminales, et en m'appuyant sur les recher-

ches des principaux analoraistes, de Sappcy et de Samuel West en par-

ticulier ', je puis affirmer que les artères coronaires s'anastomosent entre

elles à l'extérieur du cœur en formant doux cercles réciproquement per-

pendiculaires et que leurs rameaux ascendants communiquent encore

avec les artères bronchiques. On sait depuis longtemps que la circula-

tion collatérale assure rapidement la nutrition d'un membre ou d'un

organe dont la principale artère a été obturée dans un seul point. Pour-

quoi donc ne pas admettre le même phénomène dans l'oblitération des

coronaires ? Ce qui tendrait à le prouver, c'est l'existence d'une dilata-

tion souvent énorme de l'artère restée perméable qui, par son dévelop-

pement exagéré, est capable de suppléer ainsi à l'insuffisance de circu-

lation dans l'autre artère oblitérée. La plupart de mes autopsies le

démontrent formellement. Ce qui tendrait encore à le prouver, c'est la

facilité avec laquelle se produisent les accès angineux chez les individus

présentant une anomalie artérielle caractérisée par l'existence d'une

seule coronaire. L'observation que j'ai présentée avec mon interne

Pennel en est un exemple, et je puis encore citer les faits d'Hérard, de

Cochez (d'Alger), et de Will.

Enfin, lorsque le tronc de l'artère coronaire antérieure ou postérieure

est oblitéré, la circulation du cœur peut être assurée et la sténocardie

évitée par le développement des artères coronaires « supplémentaires »

dont Vieussens d'abord et Morgagni ensuite, ont démontré l'existence.

Je vous ai déjà dit que le premier de ces auteurs - avait dès 1715 appelé

l'attention sur ce fait anatomique. J'ai trouvé encore à l'appui le pas-

sage suivant dans Morgagni :

« Il me fut facile de remarquer qu'outre les deux orifices oîi commen-

cent les artères coronaires, il y en avait ici de plus un troisième qui

était situé, non pas à côté de celui de la partie droite, mais à côté de

celui de la partie gauche; et telle était sa grandeur, que je ne me sou-

viens pas d'avoir jamais vu une telle dimension dans celui que j'ai

décrit ailleurs (E/j/i-i. anat. 13, n° 8) à côté de celui de la partie droite ^ »

A ce sujet, les recherches récentes de Budor et Tapret, que j'ai con-

firmées pour ma part, ont démontré que, dans les cas d'oblitération ou

de rétrécissement d'une ou des deux coronaires, la circulation car-

diaque peut être encore assurée dans une certaine mesure par ces

artères coronaires supplémentaires. Dans toutes les observations de

' Sappey (Traité d'anat. descriplive, t. II). — S. West, The Lancel, p. 3iD, 1883.

- Voir pages 150 et 168.

' MoiiGAG.Ni. Loc. cit. Lettre XVIII.
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lésions coronariennes sans angine de poitrine, fail-on mention de la

recherche de ces artères supplémentaires? Nullement. Et cependant,

leur existence explique deux choses :
1° l'absence de symptômes angi-

neux dans certains cas d'oblitération d'un des principaux troncs lorsque

la suppléance circulatoire peut s'effectuer au moyen de ces artères acces-

soires restées perméables ;
2° la fréquence plus grande des ruptures du

cœur à la partie antérieure du ventricule gauche, ce qui semble d'abord

paradoxal, puisque c'est la partie la plus épaisse de l'organe, ce qui est

très explicable non seulement par le volume moindre de l'artère coro-

naire gauche, mais aussi par l'absence habituelle des branches surajou-

tées, les recherches ayant démontré que celles-ci sont plus fréquentes

et plus nombreuses sur la coronaire droite. Rappelez-vous à ce sujet le

rôle des veines portes accessoires de Sappey dans la cirrhose hépatique:

elles peuvent pendant un temps plus ou moins long assurer la circula-

tion intra-hépatique et retarder la production de l'ascite dans cette

maladie. Or, les artères coronaires supplémentaires peuvent jouer le

même rôle de protection et de sauvegarde pour la nutrition du cœur

dans les cas où le tronc des artères cardiaques est plus ou moins oblitéré.

Voilà un argument qui répond à l'objection si souvent renouvelée de

ceux qui constatent dans les autopsies de vieillards ayant succombé à

toute autre affection qu'à l'angine de poitrine des lésions avec oblitéra-

tions plus ou moins complètes des coronaires. Le syndrome angineux

ne se produit pas pour deux raisons :

1° Parce que l'alhérome très prononcé des artères coronaires réduites,

comme on le dit, à l'état de « tuyaux de pipe » peut au contraire s'accom-

pagner de dilatation de ces vaisseaux
;

2° Parce que, dans les cas d'athérome avec oblitération même com-

plète d'une des artères cardiaques, la nutrition et le fonctionnement du

cœur peuvent être assurés par la circulation collatérale et par l'intermé-

diaire des artères coronaires accessoires.

En tous cas, la circulation exacte des artères coronaires n'étant pas

encore bien élucidée, on peut admettre avec Hyrtl que ces dernières sont

des artères terminales, ne présentant pas d'anastomoses entre elles, et

qu'en conséquence il existerait pour le cœur comme pour le cerveau des

départements vasculaires indépendants dont les lésions détermineraient

des accidents variés suivant leur siège divers, dans les régions des

ganglions nerveux ou dans les régions indifférentes. Les recherches

que je poursuis à ce sujet ne sont pas encore assez nombreuses pour per-

mettre une conclusion; néanmoins je suis déjà en mesure de vous affir-

mer que, dans la plupart des cas où j'ai relevé l'oblitération de la coro-
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nuire droite, les malades avaient éprouvé pendant la vie, non seulement

des accès angineux, mais aussi et surtout des symptômes dyspnéiques.

11. Dans cette réponse, aussi complète que j'ai pu la faire, aux mul-

tiples objections adressées à la théorie coronarienne, j'ai gardé jusqu'a-

lors une attitude défensive. Le moment est venu de prendre l'offensive

et de réfuter avec preuves à l'appui la théorie erronée de la névrite car-

diaque.

Voici les graves objections à lui opposer :

i° Sur douze observations de névrites cardiaques constatées à l'autopsie

,

il y en a six avec lésions des coronaires, et les symptômes de l'ischémie

cardiaque sont passés sous silence.

Sur douze observations de névrite cardiaque que les partisans de cette

théorie veulent opposer à plus de cent trente faits de sclérose coronaire,

on signale six fois cette dernière lésion et même le rétrécissement ou

l'oblitération des artères cardiaques ; et dans leur préoccupation un peu

exclusive de faire jouer à la névrite le rôle principal, je constate avec

étonnement qu'ils ne tiennent aucun compte de la lésion artérielle.

Comment ? On décrit minutieusement les accidents bulbaires par

« famine du bulbe », les symptômes de l'ischémie cérébrale consécutive

à l'athérome des artères encéphaliques, et dans les traités de pathologie

ou encore dans les livres spéciaux sur les maladies du cœur, on omet

d'ouvrir un chapitre sur l'ischémie cardiaque ! Comment se fait-il donc

qu'elle soit passée sous silence, alors qu'on admet dans certains cas

une contracture vasculaire généralisée? Je ne m'explique pas pourquoi

cette contracture vasculaire étant générahsée, celle du cœur échappe à

la description. En supposant que ce spasme vasculaire, ce « tétanos vas-

culaire », comme on l'appelle, soit toujours consécutif à la douleur —
ce que je nie, mais ce que je veux bien admettre pour un instant — je

ne comprends pas encore que ce nouvel élément paraisse pour le cœur

d'une importance si secondaire qu'on n'en fasse même pas mention. On

ne peut cependant pas admettre que cet organe puisse impunément sup-

porter une diminution ou une interruption dans son irrigation sanguine,

et que ce qui est vrai pour le cerveau ne le soit pas pour le cœur. Vous

me répondrez qu'une ischémie d'organe est incapable de produire la

douleur. Mais j'ai déjà réfuté cette objection ; de plus, je répète encore

que ce qui est important dans le syndrome angineux, ce n'est pas le

plus ou moins de souffrance dont se plaignent les malades, c'est le

résultat d'une irrigation sanguine insutïïsante. Et ce résultat, c'est la
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mort subite, comme le démontrent toutes les recherches physiologiques'.

On a prétendu encore, en Angleterre et en France, que l'angine de

poitrine peut être d'origine centrale et bulbaire. On aurait observé des

névrites du pneumogas trique prenant leur point d'origine au niveau de

la lésion stomacale ; cette névrite, devenant ascendante, atteindrait le

bulbe et déterminerait ainsi une myélite bulbaire avec symptômes

divers parmi lesquels, en outre de la paralysie des lèvres, de la langue

et du voile du palais, on noterait des accidents angineux avec inter-

mittences cardiaques et lipothymies. Or, rien n'est moins démontré

que l'existence de l'angine de poitrine bulbaire qu'aucun auteur n'a

signalée dans le cours de la paralysie labio-glosso-laryngée, primitive

ou secondaire. En outre, dans les observations rapportées par Cuffer',

je vois signalés : un état athéromateux de l'aorte et l'existence d'une

néphrite interstitielle dont la dyspnée de Cheyne-Stokes était sans

doute dépendante. Or, dans ces conditions, il était indiqué d'exa-

miner attentivement le muscle cardiaque et de chercher les lésions des

coronaires jusqu'à leurs dernières ramifications. Enfin, la névrite des

pneumogastriques n'a jamais donné lieu aux symptômes de l'angine coro-

narienne, et si on l'observe dans les cas de cancer stomacal, ce n'est pas

parce qu'elle a son point de départ au niveau de la région gastrique, c'est

parce qu'elle relève, comme toutes les névrites des cancéreux, d'un élat

infectieux secondaire engendré par la néoplasie.

2° Ce qui fait la gravité de la maladie, ce nest pas la douleur, ccst

l'ischémie du cœur.

Ce qui prouve, par-dessus tout, que l'ischémie cardiaque joue le rôle

capital dans l'angor pectoris, que c'est elle qui crée le danger, qui fait la

gravité de la maladie, c'est encore une Jois la manière dont meurent les

angineux: : le plus souvent ils succombent subitement de syncope, saxs

DOULEUR, sans angoisse, ce qui donne raison à Parry, lorsqu'il a rangé

la sténocardie parmi les syncopes. Ce qui le prouve encore, c'est que la

gravité de l'angine vraie ne dépend pas de l'intensité de la douleur qui

peut être beaucoup plus vive, qui est toujours de plus longue durée dans

les pseudo-angines des névropathes et des hystériques, comnje la thèse

d'un de mes élèves, Le Clerc ', le démontre formellement. Ce qui prouve

' Il résulterait des recherches de Gaskell que, dans tous les cas où la nulrition du
muscle cardiaque est compromise, celui-ci perd sa propriété de se contracter et se con-
tracte comme un muscle non strié d'une façon tonique et lente. — Jusqu'ici, mes obser-
vations n'ont pas confirmé ce fait.

' CiFFER. (Revue de médecine, 1890.)

^ Le Clerc. L'angine de poitrine liystérique. (Thèse inawj. Paris, 1887.)
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encore le rôle secondaire que l'on doit altribuer aux lésions nerveuses,

dont je suis loin de nierl'existence ou l'importance relative, c'est l'impos-

sibililé d'expliquer la mort dans rhjpothèse de la théorie nerveuse,

lorsque cette mort survient en l'absence de tout phénomène douloureux.

Ne trouvez-vous pas combien il est difficile de comprendre des angines

névralgiques ou névritiques sans douleur? C'est comme si l'on voulait

admettre des névralgies ou des névrites sciatiques sans douleur ; on

n'aurait jamais vu de maladies aussi frustes!...

Je me rappelle avoir lu quelque part que la mort arrive par « sidéra-

lion du plexus cardiaque ». Or, un mot, quelque ingénieux qu'il soit ou

qu'il paraisse, n'explique pas toujours la chose, et dans tous les cas, le

mot « sidération » constate un fait, mais il ne l'explique pas. Ce n'est pas

la douleur qui a pu « sidérer » le plexus cardiaque jusqu'à la mort,

puisque les malades meurent subitement de syncope, et sans douleur.

Il faut donc admettre une autre explication. Seule, la théorie artérielle

peut rendre compte de cette mort subite, par l'interruption subite du

cours sanguin dans le myocarde.

3° Provocation de celte « névralgie » jmr l'effort ; sa résistance aux

médicaments antinévralgiques

.

Je m'adresse encore aux partisans de la névralgie et de la néyrite

cardiaques, et je leur dis ; Convenez-en ; singulière névralgie, celle qui

se produit sous l'influence de la marche, d'un effort, d'une émotion, qui

disparait par l'arrêt de la marche, et qui, je le répète, tue souvent sans

douleur ! Singulière névralgie, qui résiste à tous les médicaments anti-

névralgiques et qui doit ses plus beaux succès, ses seuls succès aux

agents dépresseurs de la tension artérielle, aux médicaments artériels, à

l'iodure, au nitrite d'amyle, à la trinilrine!

4° Faits d'angines de poitrine en l'absence de toute lésion du plexus

cardiaque

.

Je vous ai dit que dans quelques autopsies de névrite cardiaque, cer--

tains auteurs mentionnent un étal scléreux avec rétrécissement ou obli-

tération des coronaires, mais sans y attacher aucune importance. Il est

vrai que les nervisles nous renvoient ainsi l'objection :

« Chaque fois qu'on a trouvé de l'athérome coronaire, a-t-on cherché la

périaortite ? A-t-on examiné le plexus cardiaque à l'œil nu et au micros-

cope ? Dans un grand nombre d'autopsies citées à l'appui de l'athérome

coronaire, il n'est pas fait mention de l'état des tissus périaortiques ni

des nerfs du cœur ; et quand, par hasard, on note que les nerfs du cœur

ne présentaient rien de particulier, on s'est borné à les contempler, mais
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on n'en a pas fait l'examen hislologique. C'est là cependant une condition

indispensable à remplir avant de nier l'existence d'une névrite'. »

A-t-on examiné le plexus cardiaque à l'œil nu et au microscope ?

Mais certainement, dans un nombre d'observations qui égale celui des

observations avec névrite, on n'a rien trouvé, rien, absolument rien, du

coté du plexus cardiaque.

Dans un des faits cités par Gauthier, celui-ci, après avoir dit que les

orifices des artères coronaires peuvent admettre un fin stylet, affirme qu'il

« n'y avait ni périaortite, ni péricardite, et que le plexus cardiaque était

parfaitement sain ><.

Dehio (de Dorpat) constate à l'autopsie d'un malade mort d'angine de

poitrine un rétrécissement de la coronaire droite et une oblitération de

la coronaire gauche. « Le plexus cardiaque, préparé et examiné avec le

plus grand soin, était absolument normal. »

Chez un angineux mort subitement, Roussy constate l'oblitération

presque complète de la coronaire gauche, et le rétrécissement de la

droite. « La tunique externe de l'aorte et les nerfs du plexus cardiaque

disséqués avec délicatesse ont été examinés avec beaucoup de soin, soit

à l'œil nu, soit au microscope, et nulle part on n'a trouvé d'altération.

Hérard. dans son observation, dit que « la lésion la plus remarquable

siège à l'origine des artères coronaires dont le diamètre est réduit à un
point que l'on peut à peine y faire pénétrer un stylet très fin », et l'exa-

men histologique des nerfs pratiqué par Babinski « donne un résultat

négatif- ».

Je puis citer également deux faits que j'ai observés, à l'autopsie des-

quels j'ai constaté à l'œil nu comme au microscope l'absence complète

de lésions du plexus cardiaque et de ses nerfs, tandis que les artères

coronaires étaient considérablement rétrécies à leur origine.

a" Douze faits d'angine de poitrine avec névrite du plexus cardiaque

opposés à plus de cent trente observations d'angines de poitrine avec

sténose des coronaires.

J'ai déjà dit que ces douze faits de névrite cardiaque ne sont pas con-

cluants pour la plupart ; car plusieurs de ces observations mentionnent

en même temps une lésion importante des coronaires.

Dans un des cas cités à l'appui de la théorie de la névrite cardiaque,

une lésion inflammatoire des filets nerveux est bien mentionnée, mais il

' A. Martinet. Loc. cit.

' G.4UTH1ER. Recherches sur l'éliologie et la palhoLcénie de l'angine de poitrine. (Thèse
inaugurale de Paris. 1876). — Dehio [Pelersb. méd. M'ocli., 1880). ^ Rolssy. Thèse in. de
Paris, 1883. — Hêr.ird {Acad. de méd., 1883).
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y a dans cette autopsie un passage important qu'il serait injuste d'ou-

blier ou de mettre à l'écart; je le cite textuellement : « Entre les deux

orifices des artères coronaires rétrécis au point de permettre à peine l'in-

troduction d'un stylet, se trouve une plaque saillante de plusieurs centi-

mètres d'étendue, à rebords festonnés, et composée en grande partie de

lissu conjonctif de nouvelle formation. »

Dans les deux autres faits observés par le même auteur, et terminés

par la mort subite, on a trouvé à l'autopsie : « une lésion aortique ayant

môme siège, mêmes caractères et donnant également lieu à un rétrécis-

sement des artères coronaires. Le plexus cardiaque ne fut pas examiné.

L'altération de l'aorte à son niveau indique suffisamment qu'il ne devait

pas être entièrement intact* ».

Voilà donc deux observations que les partisans de la névrite cardiaque

ne peuvent compter à l'actii de leur théorie, puisqu'elles mentionnent

l'absence d'examen histologique du plexus cardiaque, et une simple sup-

position de ses lésions probables n'a pas la valeur d'une vérité scientifi-

quement démontrée.

Dans deux autres observations, on note encore avec les lésions de la

névrite cardiaque l'altération profonde des artères coronaires. Dans Tune,

« la paroi interne de l'aorte est incrastée çà et là de plaques calcaires.

Ces plaques se voient surtout à l'éperon d'embouchure des artères-coro-

naires ».

Voici une sixième observation : il s'agissait d'une aorlite avec dila-

tation du vaisseau chez un homme de cinquante-trois ans. A l'autopsie,

on trouve une dégénérescence athéromaleuse de toute la crosse aortique

avec un épaississement du tissu cellulaire périphérique, surtout au point

où l'aorte et l'artère pulmonaire se croisent. Le péricarde est intact,

même au niveau de sa réflexion sur l'aorte et les gros vaisseaux. Les

artères coronaires, ouvertes dans toute leur étendue, sont « à peu près »

normales ; il n'y a ni obstruction, ni rétrécissement. On note seulement

l'existence d'une petite plaque jaunâtre sur l'une d'elles, début probable

d'endartérite chronique. Les nerfs sont disséqués avec soin, mais il est

impossible de reconnaître au milieu du tissu cellulaire périaortique induré

les filets du plexus cardiaque. Les nerfs phréniques son! sains ; le

pneumogastrique droit est complètement accolé et adhérent à un gros

ganglion péri-trachéen sur lequel il est fixé d'une manière intime. Or,

l'examen histologique l'ait constater l'absence complète de lésions, soit

' Lancereaux. De l'altération de l'aorte et du plexus cardiaque dans l'angine de poitrine.

(Société de biologie, 1864.)

• Peter [Lac. cit., 1873).
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de la gaine de Scliwann, soit de la myéline, des cylindres-axes et des

fibres de Remak. Au niveau du point adhérent, l'examen ne permet de

reconnaître qu'un épaississement de la gaine de ce nerf ; les tubes ner-

veux sont sains. L'auteur de cette observation montre bien les incerti-

tudes de la théorie, en posant très sagement cette interrogation : « Y

a-t-il eu névralgie ou névrite du plexus cardiaque? Nous n'avons pu le

prouver '. »

Cette réserve est exprimée par Maurice Raynaud, lorsqu'il déclare que

la théorie de la névrite cardiaque n'est pas appuyée par le contrôle de

l'anatomie pathologique : « Aucune autopsie que je sache, dit-il, n'a

encore montré cette inflammation du plexus cardiaque chez un sujet ayant

présenté pendant la vie les traits si frappants, si solennels de l'angor

pectoris. Dans un cas d'anévrisme de l'aorte, j'ai eu la curiosité de dis-

séquer avec soin le pneumogastrique, l'origine des récurrents, et les

divers filets nerveux de la région du médiastin antérieur. Tous étaient si

intimement soudés à la tumeur qu'il fallait les y sculpter en quelque

sorte. Tiraillés, distendus, étroitement adhérents à une masse de tissu

fibro-celluleux qui les enserrait de toutes parts, ils avaient, de toute évi-

dence, dû être soumis à un travail irritatif longtemps continué. Cepen-

dant le malade n'avait jamais éprouvé le moindre phénomène comparable

à l'angine de poitrine". »

J'ai observé pour ma part un fait à peu près semblable : les deux

pneumogastriques avaient été fortement comprimés, le névrilemme pré-

sentait un épaississement et une augmentation de volume considérables
;

mais les tubes nerveux étaient absolument sains, ce qui prouve que

la compression même avec épaississement apparent du nerf n'est pas

capable, ou de produire une névrite, ou de donner toujours lieu au syn-

drome angineux^

Vous demandez d'autres preuves? Les voici :

, Un homme de soixante-cinq ans, atteint d'épithélioma de l'œsophage

et d'aorlite généralisée très intense, meurt sans avoir jamais présenté le

moindre phénomène angineux pendant la vie. A l'autopsie, on trouve à

la base du cœur des adhérences récentes unissant les deux feuillets du

péricarde \ La région occupée par le plexus cardiaque est recouverte

d'un exsudât fibrineux, et « les lésions sont si intenses, que le plexus

' Leroux. Angine de poitrine; mort subite; atliérome artériel; compression du pneu-

mogastrique. [Soc. anal., 1878.)

' MAi:nicE Raynaud. Article Pcricardite du .\ouvcau Dicl. de mùd. et de chir. pratiiiucs,

1878.

= H. IIucHARD {Revue de méd., loc. cit.).

' Bautu. Communication orale.

UE.NRI UUCllARD. — MALADIES DU CŒL'R. 41
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cardiaque n'a pu échapper à leur influence ». En tous cas, s'il existait

de la névrite cardiaque, ce fait serait en désaccord avec la théorie ner-

viste, puisque le malade n'a jamais eu de symptômes sténocardiques
;

et si elle n'existait pas, cela prouve que la compression ou l'enveloppe-

ment d'un nerf par des exsudats inflammatoires ne sont pas suffisants

pour déterminer sa phlegmasie.

Un autre malade ' présentait des paroxysmes d'angoisse comme dans

l'angine de poitrine. A l'autopsie, on trouva « le nerf phrénique droit,

le grand nerf cardiaque et la partie antérieure des branches destinées

aux poumons enchevêtrés au milieu d'un certain nombre de petites

tumeurs ». Ici, le diagnostic d'angine de poitrine n'est pas démontré.

De plus, je suis en droit de dire : tous ces nerfs étaient comprimés,

cela ne fait aucun doute; mais, étaient-ils altérés? Toute la question

est là.

La môme objection peut être posée au fait' relatif à des accidents

angineux survenus chez une phtisique et dont le pneumogastrique droit

fut trouvé à l'autopsie comprimé par des masses ganglionnaires.

Il en est de même pour une observation ' concernant un homme de

trente-huit ans, affecté d'angor pectoris , et chez lequel on trouva à

l'autopsie le nerf phrénique gauche comprimé par un ganglion bron-

chique.

Enfin, trois autres observations* ne sont pas davantage concluantes :

la première fait mention de lésions nerveuses nullement démontrées par

un examen liistologique ; la seconde ne s'appuie même pas sur une

autopsie ; enfin, pour la troisième, on note simplement qu'on a manifes-

tement vu que les nerfs constituant ces plexus étaient volumineux et

présentaient « des renflements moniliformes » sur leur trajet. On con-

viendra que cet examen superficiel est absolument insuffisant, surtout

lorsqu'il s'agit de filets nerveux dont on connaît à peine la structure, et

dont quelques-uns présentent normalement des « renflements monili-

formes » sur leur parcours.

Voici deux dernières observations :

Dans l'une, que je récuse comme un exemple concluant d'angine de

poitrine, le malade est mort avec les symptômes d'un « spasme laryngé »

' Observation de Heine citée par Guttmann {Anal. it»d pitys. mcd. f. klin. med. lîerlin,

1S73).

' liAHÉTY. Adénopathie trachéo-broncliique (Thèse inaug. de Paris, 1874).

' IIaddon (Edinburgh med. Journ., 1870).

* BoNcoiR. Obs. d'aortite névrite cardiaque {Gai. des hôp., 187ô). — Clfier, Cazy {Socielo

clinique de Paris).
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et l'on trouva à l'autopsie : une névrite parenchyraateuse du récurrent,

du laryngé supérieur, du tronc du pneumogastrique, des nerfs et des

plexus cardiaques sans aucune lésion de l'aorte et des coronaires, du

sympathique cervical et abdominal, du plexus cœliaque. Il s'agissait, en

un mot, d'une névrite primitive multiple. Cependant, comme les accès

douloureux ont paru reproduire les caractères de l'angine de poitrine,

l'auteur se demande si, dans ce cas, la « névrite n'a pas été capable de

déterminer un angio-spasme sur les artères coronaires, comme cela sur-

vient pour d'autres névrites ». J'ajoute, pour ma part, que ce malade

est mort « avec les symptômes de spasme laryngé », cette terminaison

subite ou rapide n'étant pas rare dans toutes les affections laryngées ou

trachée-bronchiques '.

La seconde observation ' concerne un homme de cinquante-trois ans

ne présentant aucun antécédent de syphilis, d'alcoolisme, de rhumatisme

ou de toute autre maladie. Vingt ans auparavant, alors qu'il était au ser-

vice militaire, il fut pris, pendant une marche forcée, d'une douleur

intense dans la région du cœur. Depuis lors, les mêmes accès se repro-

duisirent avec toutes les apparences d'une angine de poitrine; puis,

s'ajoutèrent de l'oppression, des palpitations, des battements dans les

carotides et les temporales, des troubles de la vision, des vertiges, enfin

des parésies passagères et subites aux membres inférieurs quand le ma-
lade voulait se livrer à un exercice un peu fatigant. A son entrée à

l'hôpital, on constata un rétrécissement et une insuffisance de l'aorte

avec légère dilatation de ce vaisseau, et une insuffisance mitrale fonction-

nelle. 11 mourut bientôt, après avoir eu une série d'accès sténocar-

di(iues. A l'autopsie, on ne trouva aucune lésion histologique dans les

plexus nerveux entourant les coronaires; mais il n'en était pas de même
des filets péri-aortiques qui présentaient manifestement les lésions de la

névrite interstitielle. Le myocarde, qui semblait sain à l'œil nu, présen-

tait au microscope une légère dégénéralion graisseuse de ses fibres. Les

artères coronaires ne présentaient aucun rétrécissement à leur embou-

chure ou dans leur trajet.

Voilà un fait dont les partisans de la névrite pourraient s'emparer. Mais

l'auteur de cette observation m'écrit lui-même, en parlant dé l'état des

coronaires : « Ces artères présentaient un léger degré d'endartérite. Les

' Giiocco. SuUa palologia dei nervi cardiaci {Rivisla clinica, 1886). — Voir, au sujet

• de la mort subite dans les lésions laryngées ou trachéo-bi'onchiques » les faits contenus
dans la thèse de P. Gaillard (1892).

' Gaocno et Fusari. Una terza contribuzione allô studio clinico ed anatomo-patologieo
délia névrite multipla primitiva [Annali delV Univei'sila di Perugia, 1885-86). —
JIafiauliano (de Gênes) cite une observation d'angor pectoris avec névrite non confirmée
par l'autopsie {La Riforma medica, avril 18S5).
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altérations du cœur, dans ce dernier cas, sont multiples, et on peut tou-

jours émettre des doutes sur le fait accidentel des lésions des nerfs

cardiaques. » Or, l'endartcrite amène presque toujours à sa suite un

rétrécissement du vaisseau, et de plus laortite constatée dans cette obser-

vation était suffisante pour provoquer un état spasmodique des artères

coronaires, de sorte que l'on doit se demander si dans ces lésions il n'y

en avait pas de suffisantes pour admettre une irrigation sanguine défec-

tueuse de l'organe.

6° Observations craiigines de poitrine avec signes d'oblitérations vas-

culaires dans divers organes et symptômes de claudication intermittente

des extrémités.

L'angine de poitrine est due au rétrécissement ou à l'oblitération des

coronaires. La preuve en est encore fournie par des exemples assez nom-

breux oii l'on constate pendant la vie des symptômes d'oblitérations vas-

culaircs multiples dans divers organes '.

J'ai vu un malade qui a présenté successivement les signes d'une

angine de poitrine , d'une claudication intermittente des extrémités et

une hémiplégie inconstante ou variable par thrombose cérébrale.

Ce fait peut être rapproché des deux suivants :

Un malade de quarante-huit ans, fumeur, dont le père a succombé à

des troubles mentaux, dont la sœur diabétique est morte tuberculeuse,

présente à cette époque un premier accident lié à l'artério-sclérose :

thrombose de l'artère centrale de la rétine gauche. Deux ans après,

apparaissent les signes indéniables d'une claudication intermittente des

extrémités, le malade s'apercevant qu'il ne peut fournir une course un

peu soutenue sans ressentir d'abord une douleur assez vive dans le

mollet droit, pour tomber ensuite. Quelque temps après, survient une

gangrène limitée d'un orteil, et quelques années plus tard, il meurt

d'angine de poitrine.

Un autre malade, atteint également d'angine de poitrine, présente

successivement les accidents suivants : une hémiplégie, une gangrène

superficielle des extrémités, des douleurs violentes dans les reins dues

à des infarctus de ces organes, et il meurt avec des accidents apoplec-

tiques '.

' Voir le chapitre. Anatomie p.\tiiologique (Pièces juilifîcalivcs), à la fin du volume.

' BiLHAUT. Artério-sclérose et angine de poitrine. {Rei'ue gén. de clinùjue et de Ihérapeu-

tique, 1889.) — J. Maonin. Angine de poitrine par oblitération vascnlaire, se manifestant

successivement sur tout le système artériel et donnant lieu à des accidents divers. [Revue

gén. de clinique et de thérapeutique, 18S9.)
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Ne voit-on pas, dans ces oblitérations vasculaires multiples, comme la

signature anatoraique des lésions propre à la sténocardie, et comment

les comprendre avec la théorie exclusive de la névralgie ou de la

névrite cardiaque?

7° La névrite cardiaque peut être consécutive à la sclérose coronaire.

Dans mes leçons suc l'artério-sclérose du cœur, j'ai démontré que la

myocardite n'existe pas, à proprement parler, et que toutes les lésions

observées sur le myocarde doivent être mises sur le compte de troubles

trophiques et nullement inflammatoires. Ces lésions sont dues, en eflet, à

linsuffisance de l'irrigation sanguine et de la nutrition. J"ai encore dit

que cette insuffisance nutritive portant son action, non seulement sur le

muscle, mais sur tous les autres éléments qu'il contient, et particuliè-

rement sur les filets nerveux, il est évident que la diminution ou la

suppression de l'irrigation sanguine doit produire des altérations

absolument semblables à celles qui suivent la section d'un nerf : celui-

ci alors dégénère promptement, comme on le sait, il présente des lésions

qu'on a coutume d'attribuer encore à l'inflammation sous le nom de

névrite, mais qu'on assimilera bientôt aux dystrophies. Nous avons

cherché avec Weber s'il n'y avait pas, dans le cœur des angineux, des

lésions trophiques des nerfs, comme il y a des lésions trophiques du

myocarde à la suite de l'oblitération ou de la sténose des coronaires et

nous ne sommes pas encore parvenus à des résultats constants et

formels. Cependant, le fait de « névrite périphérique d'origine

vasculaire » que Joffroy et Achard viennent de publier, peut déjà servir

à l'appui de cette thèse.

Vous savez que les névrites, bien étudiées dans ces derniers temps,

peuvent être d'origine : toxique (intoxications par l'arsenic, l'oxyde de

carbone, le plomb, etc.); infectieuse (variole, fièvre typhoïde, pneumo-

nie); cachectique (cancer, diabète, tuberculose); encéphalo-mèdullaire

(ataxie locomotrice, paralysie générale, etc.). Hé bien, il existe une

autre classe de névrites : ce sont celles qui ont une origine vasculaire ;

elles peuvent être consécutives à l'artérite oblitérante des vaisseaux des

troncs nerveux. Le fait suivant le démontre :

Une femme de soi\ante-trois ans éprouvait aux extrémités des quatre

membres des douleurs qui survenaient par crises violentes en l'absence

de gonflement, de déformation ou môme de la moindre rougeur des

petites articulations. Au moment de ces accès, il y avait une impotence

complète des mains qui s'immobilisaient en demi-flexion, et l'hypéres-

thésie était telle qu'on avait dû protéger les membres au moyen d'un

cerceau contre le contact des couvertures. Quelque temps après, cette
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femme mourait au milieu d'accidents comateux, après avoir présenté

une hémiplégie droite. A l'autopsie, on trouve, dans l'hémisphère gauche

de l'encéphale, un foyer de ramollissement. Mais les lésions les plus

importantes, à notre point de vue, sont celles qui ont été signalées du

côté des vaisseaux et des nerfs des membres : ceux-ci sont en état de

dégénérescence, et cette lésion correspond exactement à l'altération des

artères situées dans l'épaisseur des troncs nerveux, altération caractéri-

sée par l'épaississement des parois avec rétrécissement du calibre et

môme oblitération complète. « 11 nous semble impossible de ne pas attri-

buer la dégénération des nerfs à l'épaississement et à l'oblitération de

leurs artères nourricières, et nous sommes conduits à supposer que la

fibre nerveuse, privée de l'irrigation sanguine, meurt par un mécanisme

analogue à celui qui produit le ramollissement du cerveau '. »

Cette observation présente un grand intérêt pour nous. Si l'cndartérite

oblitérante du cœur produit des troubles dystrophiques, non seulement

dans ses fibres musculaires, mais aussi dans ses nerfs, on comprend dès

lors qu'il peut exister deux sortes de névrite cardiaque : l'une par propa-

gation de la périaortite aux nerfs voisins; l'autre par suite de l'endartérite

oblitérante des vasa nervorum et de l'insuffisance d'irrigation sanguine

des filets nerveux. Par conséquent, dans ce dernier cas, la névrite

cardiaque serait sous la dépendance de la sclérose coronaire. Sans doute,

s'il y a des lésions nerveuses d'origine vasculaire, il y a aussi des

lésions vasculaires d'origine nerveuse, et je vous ai rappelé-, qu'après

la section des nerfs, le premier phénomène constaté est l'altération

vasculaire. Mais, tous ces faits démontrent que si la lésion artérielle joue

le principal rôle dans l'angine de poitrine vraie, la lésion nerveuse peut

à son tour agir pour son propre compte. Cette discussion prouve encore

que je ne nie pas l'existence de la névrite cardiaque; je vous l'appren-

drai plus tard, mieux encore, lorsque j'établirai le diagnostic de la

sclérose coronaire et de la névrite cardiaque.

8° L'angine de poitrine dans 1rs rapjjorls avec les affections du cœur.

Ces rapports vont nous donner encore la démonstration de la théorie

artérielle.

Dans Yendocardite aiguë et chronique^ dans toutes les cardiopathies

valvulaires d'origine rhumatismale (affections mitrale, tricuspidienne et

aortique), on ne voit jamais d'accidents angineux, et si dans l'endocar-

dite rhumatismale on a pu par exception les observer, c'est parce que

' JoFFROY et AcHARD. Névrite périphériiiue d'origine vasculaire. {Archives de médecine

expérimentale et d'anatomie pathologique, 1889.)

' Voir page 152.

I
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celle-ci s'est propagée à la membrane interne de l'aorte et qu'elle s'est

compliquée d'aortite, comme Léger en a donné un exemple. Mais, dans

toutes les cardiopathies valvulaires arrivées à la période d'hyposystolie et

de cardiectasie, il est indubitable que les malades éprouvent des sensa-

tions douloureuses un peu vagues dans la région cardiaque sous forme

d'oppression douloureuse, de sensibilité précordiale un peu obtuse, de

« gonflement au cœur ». Ce sont là des douleurs de distension, nul-

lement comparables à celles de la slénocardie.

Dans les cardiopathies valvulaires de nature artérielle (artério-sclérose

du cœur à type myo-valvulaire), parfois dans les insuffisances et plus

rarement dans le rétrécissement milral d'origine endarlérique, beaucoup

plus souvent dans le rétrécissement et l'insuffisance aortique de même
origine, on observe l'angine de poitrine. Mais ici, ce n'est pas la lésion

orificielle qui faut incriminer, c'est la sclérose coronarienne souvent

concomitante.

Dans la jicricardite aiguë ou chronique, Andral a observé l'existence

de douleurs ressemblant plus ou moins à celles de l'angine de poitrine.

Dans les deux cas cités par lui, le péricarde renfermait un épanchement

sanguin ou purulent.

Mais, on peut toujours se demander si ces péricardites ne sont pas

survenues dans le cours d'une sclérose cardiaque.

De son côté, Stokes parle d'un cas de péricardite avec myocardite

survenue sous l'influence du froid, chez un jeune homme de dix-huit ans.

Ce dernier éprouvait une douleur considérable avec phénomènes de

collapsus, « les angoisses d'une violente inflammation cardiaque et des

souffrances persistantes et indescriptibles ». 11 y a loin de cette descrip-

tion à celle de l'angine de poitrine, et si les deux observations d'Andral

paraissent cliniquement plus concluantes, elles ne peuvent être d'aucune

utilité pour les partisans de la névrite cardiaque, puisque celle-ci n'a pas

été révélée à l'autopsie.

Il en est de même des observations de Peter et de Sibson'.

On a vu dans la péricardite à forme douloureuse des faits absolument

disparates ; la douleur est due à l'inflammalion du nerf phrénique,

ou encore à celle du plexus cardiaque qui peuvent être tous deux

englobés dans l'exsudat phlegmasique ; elle est parfois due à, l'angine de

poitrine vraie, lorsque l'inflammation s'est propagée de la séreuse aux

vaisseaux coronaires sous-jacents (ce qu'on n'a pas suffisamment cherché),

ou encore lorsqu'elle est survenue chez un malade atteint de cardio-

' Andral (Clinique médicale, 1834). — Stokes {loc. cit.). — Peter. Leçons de clin, méd.,
873. — Siiiso.N. Article • Péricarditis •. {Reynold's syslem of medicine, IS'7.)
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sclérose, et c'est même là ce qui explique pourquoi la péricardite aiguë

des vieillards prend assez souvent la forme douloureuse ou angineuse.

Dans les cardiopathies myocardiques, on a coutume de dire que

l'angine de poitrine en est le symptôme habituel. « Cette affirmation —
comme le dit si judicieusement mon interne Weber — ne doit pas être

maintenue sous cette forme. Car, si elle renferme une part de vérité,

elle consacre une erreur. Ce n'est pas la myocardite qui détermine le

syndrome angineux, c'est la lésion des coronaires qui, s'accompagnant

de myocardite, ou plutôt de sclérose,_ détermine l'angor. En d'autres

termes, de toutes les myocardites (interstitielle, parenchymateuses, puru-

lente, dystrophique) cette dernière seule présente le plus souvent des

phénomènes angineux, parce qu'elle est sous la dépendance de l'endarté-

rite coronaire '. »

Dans les myocardites des maladies infectieuses, on n'observe pas ou

presque jamais de phénomènes angineux, parce que la lésion atteint

surtout la fibre musculaire ou encore le tissu conjonctif interstitiel.

Dans les formes « interstitielle ou segraentaire » des myocardites

chroniques, on n'observe pas de douleurs angineuses, parce que ces

maladies ne sont pas sous la dépendance d'une lésion vasculaire.

Il en est de même de la dégénérescence graisseuse du cœur, nom sous

lequel on confond deux maladies différentes : d'une part, la stéatose

myocardique des maladies infectieuses, dans laquelle on n'observe' pas

de phénomènes angineux pour les raisons que j'ai données ; d'autre part,

l'adipose ou surcharge graisseuse à laquelle les auteurs anciens, Stokes

et Friedreich, ont attribué tour à tour l'absence ou l'existence d'accidents

angineux. Pour mettre d'accord ces deux auteurs, il importe de dire

qu'au point de vue palhogénique, il y a deux sortes d'adiposes cardiaques :

l'une que l'on observe dans le cours de l'obésité et qui est rarement en

rapport avec des lésions coronariennes ; l'autre qui est sous la dépen-

dance immédiate de l'artério-sclérose du cœur, comme je l'ai démontré

à l'anatomie pathologique -. Mais alors, je répète pour l'adipose du cœur

ce que j'ai dit pour les myocardites. Ce n'est pas l'adipose cardiaque, ce

n'est pas la myocardite qui donne lieu à l'angine de poitrine, c'est la

lésion vasculaire qui tient sous sa dépendance la production de ces deux

états morbides. Encore faut-il faire une autre distinction au sujet des

myocardites « vasculaires », enlre la myocardite inflammatoire par péri-

artérite qui donne lieu rarement à des accidents angineux et la myo-

cardite dystrophique par endartérite qui les produit ordinairement.

' Weber. Travail inédit
;
pri.t Vincent [Soc. méd. des hôpitaux, juillet 1892).

' Voir page 1D9.
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Tous ces faits, en confirmant la théorie artérielle de l'angine de poi-

trine, ébranlent sin.oulièrement la théorie exclusive de la névrite

cardiaque.

'o'^

9° Examen des faits d'angines de poitrine rhumatismales.

L'angine de poitrine rhumatismale, signalée déjà depuis longtemps

par les auteurs anciens dès le commencement de ce siècle, et notamment

par Lartigue en 1846, viendrait, sous forme de fluxion du plexus car-

diaque, compHquer un rhumatisme articulaire aigu, et serait capable de

déterminer prompteraent la mort'. Or, sur cinq cas cités par LetuUe,

cette terminaison a été constatée une fois, il est vrai ; mais rien ne

prouve qu'elle doit être attribuée aux causes ou aux lésions invoquées

par l'auteur.

Dans cette observation, une femme de vingt-trois ans, atteinte d'un

double rétrécissement milral et aortique, est prise d'un rhumatisme

articulaire dans le cours duquel se manifestent des troubles cardio-pul-

monaires très graves amenant rapidement en deux semaines les accidents

mortels d'une « asystolie aiguë ». Ces accidents ont élé caractérisés par

des douleurs vives à la région précordiale avec irradiations sur le trajet

des nerfs pneumogastriques ou des phréniques au cou, à la partie interne

du deuxième espace intercostal gauche, à- l'épigastre, à l'épaule et au

bras gauche, par une sensation d'étouffement considérable et de fin pro-

chaine, par des lipothymies et des menaces de syncopes fréquentes, par

la rapidité et la petitesse du pouls, un état algide, l'œdème des membres

inférieurs, etc. Durant cet état si grave, et dès le début, il est noté

expressément que les souffles ont acquis plus d'intensité, et que celui

de la base est devenu tellement intense que l'on a pu croire à un frot-

tement péricardique
;
puis

,
par moments , les souffles ont diminué , ou

ont pris au contraire un caractère plus éclatant.

A l'autopsie, on trouve un état de décomposition cadavérique si

grand qu'il n'est pas possible d'examiner, ni les nerfs du cœur, ni le

plexus cardiaque, ni le myocarde. Mais tous les viscères, rate, reins, foie,

encéphale, sont trouvés congestionnés; les poumons « gorgés de sang »,

avec un noyau de broncho-pneumonie au poumon gauche, noyau qui

pouvait bien être dû à un infarctus récent; enfin, il y avait un épanche-

ment pleural léger à droite, et considérable à gauche (2 litres et demi

environ).

' Lartigue, loc. cit., 18i6. — Peter, loc. cit. — Vioiier (Thèse inaug. de Paris, 1873).

— Letulle. Sur certaines complicati&ns cardiaques du rliumalisme aigu (rhumatisme du

cœur et de son plexus). Arch. de méd., 1880. — Martinet. Ue l'angine de poitrine rhu-

matismale (hypèrémie du plexus cardiaque). Thèse in. de Paris, 1884.
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Dans cette observation, la seule où une autopsie ait été faite, il se

trouve qu'on n'a pu examiner les nerfs du plexus cardiaque accusés

pendant la vie de la production de presque tous les accidents. On met

sur le compte d'une lésion hypothétique de ces plexus presque tous les

accidents observés, quand on découvre d'autres lésions réelles, con-

sidérables, qui ont dû certainement jouer le principal rôle : des pou-

mons « gorgés de sang », une cavité pleurale remplie de liquide, un

noyau apoplectique pulmonaire, témoignage presque irrécusable d'une

thrombose cardiaque, laquelle s'ajoute à tous les symptômes observés

pendant la vie (souffles changeant de' caractère et d'intensité, état syn-

copal alternant avec les palpitations, asystolie aiguë, etc.).

Or, l'asystolie rapide venant compliquer un rhumatisme articulaire

aigu, n'a-t-elle pas été plutôt provoquée par les lésions révélées à l'au-

topsie (congestion pulmonaire considérable, double épanchement pleu-

ral, etc.) que par des altérations non constatées du plexus cardiaque ?

Il est vrai que Peter répond implicitement à celte absence de contrôle

anatomique, en faisant judicieusement remarquer que le rhumatisme

articulaire aigu est une maladie plutôt fluxionnaire qu'inflammatoire, et

que « le propre de la fluxion rhumatismale est de produire beaucoup de

symptômes avec peu de lésions ». A l'appui, il rappelle les accidents for-

midables du rhumatisme cérébral avec si peu de lésions matérielles que

la science n'est pas encore fixée à ce sujet. Or, « de môme qu'on ne

trouve rien ou presque rien dans le rhumatisme cérébral, de môme on ne

trouvera rien ou presque rien dans le rhumatisme du plexus cardiaque ».

Tout cela est juste. Mais alors il n'y a pas plus de raison pour admettre

les lésions du plexus cardiaque que pour rejeter celles du myocarde, si

l'on veut absolument expliquer celte sorte de rhumatisme asystolique.

Du reste, dans ces observations, les mots « asystolie » et « rhuma-

tisme asystolique » sont souvent prononcés. Or, il n'y a rien qui ressem-

ble moins à l'angine de poitrine que le syndrome asystolique, et j'ai

même démontré qu'il existe un véritable antagonisme clinique entre ces

deux états morbides.

On ne peut nier l'existence de symptômes angineux liés à un état

d'hypérémie ou d'inflammation du plexus cardiaque. Ce que je soutiens,

et ce que je vous ai fait souvent constater, c'est la différence clinique

considérable qui sépare les accès angineux dus à la sclérose corona-

rienne, des accès pseudo-angineux dus à la névrite cardiaque.

Dans celle-ci, les douleurs sont le plus souvent permanentes, quoique

sujettes à des paroxysmes; elles présentent des points névralgiques

augmentés par la pression exercée sur le trajet des nerfs phréniques,
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pneumogastriques, intercostaux et au niveau des nerfs cardiaques ; les

irradiations douloureuses se font plus souvent sur le parcours des nerfs,

tandis que dans l'angine artérielle elles paraissent suivre le trajet des

vaisseaux; elles augmentent par la pression du doigt, et sont perçues

plus fréquemment a l'épaule et surtout dans le trajet cervical des pneu-

mogastriques ; les crises ne sont pas provoquées par les efforts ni par la

marche, elles s'accompagnent souvent de troubles respiratoires et dys-

pnéiques, d'accidents laryngés (spasme du larynx, aphonie, etc.), de

congestion pulmonaire aiguë ou subaiguë, d'hémoptysie, d'accélération

ou d'irrégularités du rythme cardiaque, etc.

Tous ces accidents, on ne les rencontre pas dans l'angine corona-

rienne qui se termine presque toujours par la mort subite. Dans la

névrite cardiaque, cette terminaison est très rare, elle n'a même jamais

été observée dans les pseudo-angines de nature névralgique.

Conclusion

La névrite cardiaque avec accidents pseudo-angineux, et l'angine de

poitrine coronarienne sont deux maladies absolument distinctes. L'une

est une affection névralgique, l'autre une affection artérielle.

Alors, pourquoi ces discussions interminables, et cette division des

médecins en deux camps opposés, les uns « nervistes », les autres

« coronariens » ? Réunir sous le même nom deux états morbides

absolument distincts, sous le prétexte que leurs symptômes révéla-

teurs présentent quelques ressemblances, c'est commettre une erreur

semblable à celle qui consisterait à ne pas séparer nettement la conges-

tion et l'anémie cérébrale, l'hémorragie et le ramollisement du cerveau,

pour l'unique raison que ces diverses maladies présentent au point de

vue symptomatique beaucoup de points communs. Vous ne les avez pas

rangées sous la même désignation, et cependant l'hémiplégie du ramol-

lissement cérébral ressemble beaucoup plus à l'hémorragie du cerveau,

que l'angine coronarienne à la pseudo-angine névralgique ou névri-

tique.

Pour trancher cette question qui semblait jusqu'à ce jour insoluble,

quelques auteurs ont imaginé une sorte de compromis. Il y a, disent-ils,

deux sortes de sténocardie : celle qui est Uée aux altérations des vais-

seaux du cœur, et celle qui relève des lésions ou des troubles fonction-

nels du plexus cardiaque. Et ils ajoutent : « Cette dernière mérite seule

le nom d'angine de poitrine. »
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Raisonner ainsi, c'est commettre une triple erreur : une erreur his-

torique, une erreur nosologique, et une erreur clinique.

Je dis que c'est une erreur historique, parce que la tradition nous a

légué <( l'angine de poitrine » avec ses lésions coronariennes indiquées

à la lin du siècle dernier par Jcnner, Parry et Hunter. C'est une erreur

nosologique, parce qu'on réunit ainsi dans le même cadre une affection

nerveuse et une maladie du système vasculaire. J'ajoute que c'est une

erreur clinique, parce que l'on confond encore, au point de vue sympto-

matique, deux maladies séparées complètement par des lésions différentes

et même opposées.

La confusion des mots entraînant souvent la confusion des choses,

continuons, d'après la tradition, à désigner du nom d' « angine de

poitrine » raCfection caractérisée anatomiquement par la lésion des

coronaires, et appelons « névrite ou névralgie cardiaque y, ou encore

<( cardiodijnie » l'affection due à la souffrance ou à la lésion des nerfs du

plexus cardiaque. Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire de faire

suivre la première de l'épithèle de « vraie », et l'on arrive à dire :

// n'y a pas plusieurs angines de poitrine ; il ny en a qutine seule,

[angine coronarienne.

En ne considérant que la névralgie ou la douleur dans la slénocardie,

on commet une erreur semblable à celle qui consisterait à voir seulement

les douleurs névralgiques d'une tumeur cérébrale. Pourl'angor pecloris,

lorsque vous cherchez seulement à calmer la douleur, vous faites de la

thérapeutique symptomatique, et vous ne vous élevez pas jusqu'à la

thérapeutique pathogéniqiie, la seule vraie, la seule efficace.

Il n'est plus possible d'élever quelques objections sur cette distinction

NOSOLOGIQUE entre l'angine de poitrine et les névralgies cardiaques. On peut

me répondre par la citation de quelques faits oîi la mort est survenue

dans ces dernières. Ces faits, on ne peut les nier, quoiqu'ils soient

exceptionnels ; mais ils ne prouvent rien contre la théorie artérielle.

Avant les travaux de Bretonneau, on confondait, non seulement au

point de vue clinique, mais surtout au point de v^ue nosologique, ce qui

est plus grave, le croup et le faux croup, comme on confond encore l'an-

gine de poitrine et les cardiodynies. Or, si la mort peut survenir dans

certains cas rares de faux croup, si la laryngite striduleuse peut repro-

duire d'une façon complète les symptômes du croup, au point même
que parfois le diagnostic reste longtemps impossible', viendra-t-il à per-

' Trousseau a cité des cas où le diagnostic du croup ot du faux croup a été impossible

jusqu'après la trachéotomie. Pour ma part, j'ai rapporté trois faits semblables {Société

médico-pratique, 1880-1887).

1
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sonne l'idée de confondre ces deux maladies? Si les symptômes du croup

et du pseudo-croup peuvent parfois si bien sidentifier, c'est parce que

ces deu\ affections sont reliées entre elles par un symptôme commun, le

spasme laryngé, qui peut tuer le malade dans l'un comme dans l'autre

cas. Mais dans le croup, il s'ajoute un élément mécanique et infectieux

qui n'existe pas dans la laryngite striduleuse.

Il en est de même pour la distinction clinique et surtout nosologique

qui existe entre l'angine de poitrine et les cardiodynies. Un élément

commun les réunit, c'est la névralgie des nerfs cardiaques ; un élé-

ment important, capital, sépare la première des secondes, c'est l'ischémie

du myocarde. Ce qui le prouve, c'est, encore une fois, la manière dont

meurent les angineux: ils meurent par syncope, ils peuvent mourir en

l'absence de tout élément douloureux: les autres ne succombent que par

e.xcès de douleur ou par épuisement de l'innervation cardiaque.

Telle est, après un siècle de discussions, après les soixante théo-

ries diverses qui ont été tour à tour émises sur la nature du syndrome

angineux, telle est la manière d'envisager la question et de conclure.

Pour ceux qui ne veulent considérer dans le syndrome angineux que

le résultat d'une névralgie ou d'une névrite cardiaque et qui nient d'une

façon absolue l'importance et la constance des lésions coronariennes,

pour les « intransigeants » de la théorie nerveuse, les objections que je

leur ai opposées restent debout, tant qu'elles ne seront pas sérieuse-

ment discutées et réfutées.

Il faut les croire irréfutables, parce qu'aux preuves anatomiques

et cliniques s'ajoute la sanction thérapeutique. Les médicaments anti-

névralgiques sont absolument insuffisants, ils sont incapables d'aboutir

à la guérison dans une maladie oîi la douleur est un phénomène secon-

daire, où l'ischémie cardiaque et la lésion artérielle constituent les

seuls dangers. La thérapeutique de l'angine de poitrine, la seule ration-

nelle, comme je l'ai établi et prouvé à l'aide des médicaments dépres-

seurs de la tension vasculaire et des iodures, a transformé une maladie

incurable en maladie curable, et les guérisons qui lui sont dues ne sont

plus ni contestées ni contestables.

Ces résultats ont été obtenus parce que je me suis conformé à ce pria

cipe que je ne cesse de répéter :

.4 maladie artérielle, il faut opposer une médication artérielle.
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ANGINE DE POITRINE (fin)

V. Traitement.

I. Traitement PRÉVENTIF (dans l'intervalle des accès : traitement de la lésion).

Trois indications thérapeutiques principales : a. Combattre Thypertension arté-

rielle ; h. Diriger le traitement contre Faortite et le développement de l'artério-

sclérose ; c. Favoriser et faciliter le travail du cœur, en s'adressant surtout au.x

vaisseaux.

Enumération des nombreuses médications instituées depuis 1768 contre l'angine

de poitrine.

Traitement hygiénique : régime alimentaire.

Traitement de la cause anatumique : aortite, coronarite, artério-sclérose.

Médication ioduvcc. Action physiologique et thérapeutique des iodures, sur la

tension artérielle, sur les parois vasculaires, sur la diminution de la mortalité

des angineux. Iodures de sodium et de potassium. L'iodure n'agit pas comme anti-

névralgique. — Accidents divers d'iodisme. Intolérance iodique, primitive ou
secondaire ; moyens de la combattre. Avantages et inconvénients de la médica-
tion iodurée.

II. Traitement CDRATiF des accès. — Nitrite d'amyle, nitro-glycérine, nitrites, opium et

morphine.

Action physiologique du nitrite d'awyle : dilatation artérielle due probablement
à une action directe sur la tunique musculaire des vaisseau.^ ; action sur le sang,

sur le cœur qu'il tonifie, sur la tension artérielle qu'il abaisse. Influence antiné-

vralgique indirecte. Explication de son action thérapeutique dans les accès angi-

neux.

Action physiologique et thérapeutique de la trinilrine (ou nitro-glycérine), plus

lente, plus persistante que celle du nitrite d'amyle.

Action physiologique des nitritfs de sodium et de potassium; leur pouvoir

toxique sur le sang; dangers de leur emploi thérapeutique.

Mode d'emploi et posologie du nitrite d'amyle et de la Irinitrine. Action

combinée des deux médicaments. Faits d'amylisme (ou intoxication amylique).

Action physiologique et thérapeutique de Vopium et de la morphine. Expériences

démontrant, outre leurs propriétés anesthésique et hypnotique, une action

eardio-sthénique, vaso-dilatatrice et dépressive de la pression artérielle. Action

combinée des inhalations amyliques, de la trinitrine et des injections mor-
pliinées.

III. Traitement des complications. — Les unes sont dépendantes, les autres indépen-

dantes des accès. Les premières caractérisées par les accidents dus à la cardio-sclé-
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rose et à Vlnsuf/lsancc rénale souvent concomitantes; les secondes, par un état

syncopal, ou un état parétiquc du cœur.

Opérations pratiquées sur les angineux ; administration du cliloroforme.

IV.— MKDicATiOiNs INUTILES ou DANGEREUSES, i" Tojiiques cardiaqucf. Contre -indications

et indications de la digitale, de l'ergot de seigle. Action de la spartéine, du con-
vallaria, de la caféine et du strophantus.

2° Belladone, bicarbonate de soude. Inutilité ou dangers de ces médicaments.
3" EleciricUé. Dangers de l'électricité faradique; parfois, bons effets des courants

continus.

4" Cocaïne, Inhalations d'uxyijène : la première, très dangereuse ; les secondes
inutiles.

5" Antipyi'ine, sans action sur l'angine coronarienne.

6" Bromures. Leur contre-indication.

7" Chloral. ParaldéhyJe, sulfonal, urélhane.

8° Sels de potaise.

9° EiJiission$ sanguines.

10» Moyens divers : Inhalations d'éther; inhalations chloroformiquei, etc.

Le traitement de l'angine de poitrine, de cette maladie que l'on a

regardée, jusqu'à mes reclierclies, comme absolument incurable, mérite

d'assez longs développements. Il se divise en traitement jort^en^i/ (dans

l'intervalle des accès) et c^/'a^z/ (traitement des accès). J'étudierai ensuite

le traitement des complications, et je passerai en revue les mcdications

inutiles ou dangereuses.

I. Tr.uteme>t préventif. — Pour bien comprendre ce traitement, il

suffit de poser nettement les indications thérapeutiques. A ce sujet,

je n'ai qu'à répéter ce que j'ai déjà dit au sujet de la symptomatologie

de l'angine de poitrine.

a. Presque tous les angineux ont de l'hypertension artérielle, qui pré-

cède d'abord et accompagne ensuite le développement de l'artério-sclé-

rose. Donc, première indication thérapeutique :

Il faut combattre par le traitement hygiénique et médicamenteux la

tendcmce à l'hypertension artérielle.

A ce point de vue, je vous renvoie à mes leçons sur l'hypertension

artérielle '.

b. L'angine de poitrine est toujours le résultat, soit d'une aortite, soit

d'une sclérose primitive ou secondaire des artères coronaires. D'où,

cette deuxième indication thérapeutique :

// faut diriger le traitement contre l'aortite et le développement de

iartériosclérose.

' Voyez pages 73-77.
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Je VOUS ai indiqué les principes de celte médication dans mes leçons

sur l'aortite et l'artério-sclérose.

c. En raison de l'aortite qui peut oblitérer ou rétrécir l'embouchure

des coronaires, ou encore par le fait de raltéralion de ces vaisseaux qui

diminue leur lumière dans leur parcours, le muscle cardiaque possède

une nutrition incomplète, consécutive à l'insuffisance de l'irrigation

sanguine. Troisième indication thérapeutique :

Il faut favoriser et faciliter le travail du cœur, en sadresscvnt non

au cœur lui-même, t?iais surtout aux vaisseaux.

Pour remplir celte dernière indication qui vise moins l'angine de poi-

trine que les phénomènes d'insuffisance myocardique consécutive au

syndrome angineux, il ne suflit pas de s'adresser au myocarde, et il

est même parfois dangereux d'abuser des toniques du cœur. Celui-ci

étant altéré déjà dans sa structure musculaire, comment pourraient-

ils efficacement agir ? On n'arriverait qu'à le surmener, en lui imposant

un travail qu'il ne peut plus accomplir, en cherchant à provoquer des

contractions qu'il est incapable de produire.

Pour tonifier le cœur des angineux, il faut d'abord faciliter son tra-

vail, en s'adressant avant tout au cœur périphérique, représenté par

les vaisseaux et les capillaires. L'angine de poitrine est une affection

artérielle, elle ne devient cardiaque que par la suite, c'est en résumé un

des meilleurs types cliniques des cardiopathies artérielles, et c'est

moins du côté du cœur que des vaisseaux qu'il faut agir.

Supprimer tous les obstacles périphériques et combattre la tendance

au spasme artériel ; favoriser la circulation aux confins du système cir-

culatoire, surveiller la circulation des extrémités par des frictions répé-

tées et par le massage ; diminuer l'hypertension artérielle par l'hygiène

alimentaire et la prescription de médicaments vaso-dilatateurs ; enunmot,

ouvrir largement les voies circulatoires, n'est-ce pas là un moyen de

diminuer d'abord, de faciliter et de fortifier ensuite le travail du cœur

central? Celui des angineux est toujours en imminence de surmenage et

de fatigue; il est placé, par l'insuffisance de son irrigation sanguine,

dans des conditions d'infériorité fonctionnelle dont il faut tenir le plus

grand compte ; sa puissance contractile s'abaisse de 10 à 3; on ne peut

donc pas lui demander le même fonctionnement que l'on réclamerait

d'un organe absolument sain. D'oîi le précepte de recommander aux

angineux un exercice modéré, d'éviter tous les efforts, les fortes émo-

tions gaies ou tristes qui peuvent imposer momentanément à l'organe

un travail exagéré. Donc, les « cures de terrain » en honneur à l'élran-
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ger et surtout en Allemagne, sont absolument contre-indiquées dans le

traitement de l'angine de poitrine.

On peut s'étonner de ne pas me voir présenter, parmi les pre-

mières indications thérapeutiques, l'obligation de combattre la douleur

dont « l'intensité et la durée constituent le principal danger de l'angor

pecloris », d'après Balfour ; la douleur qui est, selon Peter, » le fait

dominateur de l'angine, quel qu'en soit le point de départ, et qu'il faut

conjurer par les moyens les plus rapides ».

Oui, sans doute, depuis l'époque déjà lointaine oîi cette maladie a été

pour la première fois décrite, sa thérapeutique en visant toujours la

douleur et rien que la douleur, a fait fausse route ; elle n'a pas été

mieux inspirée, lorsqu'elle s'est adressée uniquement à la cause diathé-

sique qui détermine la sténocardie.

Nous la voyons ainsi s'épuiser en vains efforts et préconiser les

moyens les plus disparates : la chaleur, les liqueurs spiritueuses, le vin,

les cordiaux et l'opium avec Heberden ; les saignées et les purgatifs

avec Parry, Hurns et Wall ; les vomitifs avec Percival ; les cautères à

la face interne des jambes avec Wichmann ; les emplâtres de tartre

slibié sur le sternum avec Kriegelstein ; les moyens antiphlogistiques

avec Odier (de Genève) ; le gaïac et la gentiane avec Bergius et Butter
;

l'antimoine, l'arnica, les martiaux, le musc, le castoreura, la ciguë,

les vésicatoires à demeure avec Elsner ; la médication contre l'obésité,

le régime végétal et le cinabre avec Fothergill; l'eau de chaux avec

Schmidt ; l'eau de laurier cerise avec Pitschaft ; l'arsenic avec Alexander,

Harless et Cahen ; le sulfate de zinc associé à l'opium avec Perlons ; la

laitue vireuse, les ventouses sèches, les sinapismes, les pédiluves irri-

tants, les frictions sur les membres inférieurs, et « tous les moyens
capables d'empêcher et de combattre la congestion du sang vers le

cœur, » avec J. Franck ; le nitrate d'argent avec Cape, Harder, Zipp et

Bastide ; l'association de la laitue vireuse et de la digitale avec Schlesin-

ger ; le sulfate de quinine, les drastiques et l'abstinence des boissons

avec Piorry ; l'association de l'opium au tartre émclique, le camphre avec

Schœffer ; la teinture antimoniale de Theden ; l'asa fœtida, la ciguë avec

Johnstone ; le musc avec Récamier ; le soufre avec Munck ; l'opium et

la jusquiame, l'emploi d'étincelles électriques à travers la poitrine avec

Reeder ; l'aimantation et l'électricité avec Laennec et Duchenne (de

Boulogne) ; la limonade phosphorique avec Baumes ; la poudre de valé-

riane, l'oxyde de zinc, le cuivre ammoniacal, l'extrait de douce-amère,

les inhalations d'oxygène avec Jurine ; les médicaments anti-névralgiques

avec Desportes ; la belladone avec Batlen ; le cyanure de potassium et

HENRI llUCHARD. — U.4LAD1ES DU CŒUR. 41>
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l'acide prussique avec Elliotson ; l'aconit, le colchique, le gaïac dans

les angines gouUeuses, avec Lartigue ; la litliine avec Hayden ; le bicar-

bonate de soude et la belladone avec Bretonneau ; les injections d'atro-

pine avec Trousseau ; la digitale avec Balfour ; le séton avec Eiclihorst
;

enfin, la révulsion locale, les émissions sanguines ; les bromures, les

divers toniques du cœur; le salicylate de soude, les anesthésiques comme
l'anlipyrine, la pliénacétine, l'exalgine et môme le chloroforme, la

cocaïne, avec les contemporains.

Aucun auteur n'a fait mention des io dures et de leur emploi systé-

matique dans l'angine de poitrine ; on n'a même pas pensé à leur pres-

cription lorsque Bouillaud a donné la première observation d'anévrisme

aortique guéri par l'emploi de l'iodure de potassium.

Comment expliquer ce fait? La chose est bien simple : la thérapeu-

tique était dévoyée. Elle ne voyait dans l'angine de poitrine que la

cause (goutte, rhumatisme, obésité, etc.) ; elle ne tenait compte que de

la douleur, même à une époque oii s'affirmait déjà la théorie de la sté-

nose coronaire ; elle ne considérait qu'une affection névralgique ou

névritique dans une maladie artérielle, et l'erreur nosologique entraî-

nait toujours une erreur thérapeutique. Elle semblait ignorer que la

douleur peut manquer dans les cas si nombreux terminés par la syn-

cope ; elle ne savait pas qu'elle est un élément secondaire de la maladie,

Join d'en être le « fait dominateur » ; elle voyait bien un cœur malade,

mais elle oubliait qu'il l'était devenu par rintermôdiaire de ses vais^

seaux nourriciers, et la notion des cardiopathies artérielles était incon-

nue, ou encore vague et confuse. Elle n'avait pas encore appris que

l'iodure est le médicament artériel par excellence.

Au milieu du siècle dernier, Sénac laissait tomber ces paroles de

découragement au sujet de la curabilité des affections du cœur : « Après

avoir approfondi de telles maladies, on n'a, ce me semble, que l'inutile

satisfaction de mieux connaître l'impossibilité de les guérir. »

En 1768, Heberden, après avoir exposé les principes de son traitement

de l'angine de poitrine, ajoutait mélancoliquement ces paroles : « Le

temps et l'attention découvriront vraisemblablement des moyens plus

efficaces contre une affection si dangereuse et si pénible. »

Plus de cent ans après, G. Sée émettait les mêmes doutes en ces

termes : « Que faire contre les altérations des artères coronaires, contre

les dégénérescences du muscle cardiaque, contre la dilatation cardiaque,

les lésions aortiques qui, en réalité, causent plus souvent encore des accès

d'angine que ne le font les lésions mitrales ? Il n'existe pas de moyen

certain de guérir ces graves lésions. »
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Non, certes, lorsque par les progrès de la sclérose coronaire, les fibres

du myocarde ont disparu, lorsque la lésion artérielle est extrême et

qu'elle a converti les vaisseaux en tubes rigides et presque osseux, « il

n'existe pas de moyen certain de guérir ces graves lésions » ; mais,

lorsqu'elles sont à leur début, je ne vois pas pourquoi elles pourraient

moins bien guérir que de grands anévrismes de l'aorte.

Plus tard, G. Sée dont je me plais à citer les remarquables travtiux

sur la médication iodurée dans l'asthme et les dyspnées, prononçait à

la tribune académique ces paroles dont le sens n'excluait plus toute idée

de curabilité de l'angine de poitrine : « Le plus souvent, il reste pour

unique ressource les iodures de potassium et de sodium dont Huchard

dit merveille pour fondre la sclérose artérielle en général et coronaire

en particulier. C'est une question à l'étude '. »

J'espère vous démontrer que l'étude est faite, que la question est

close, et que la médication iodurée appliquée de bonne heure, avec

persévérance, est capable d'assurer la guérison définitive de l'angine de

poitrine coronarienne.

Je vous ai appris quel doit être le but de la médication anti-sténo-

cardique, et il est désormais facile de comprendre que les indications

thérapeutiques exposées au commencement de cette leçon sont com-

plètement remplies par la médication suivante :

1° Le traitement Jnjyiéniqite, ai-je dit en 1883, est des plus importants,

et doit être ainsi formulé :

Vie calme, retirée, exempte d'ennuis, de soucis, de fortes émotions

qui peuvent multiplier et augmenter les accès angineux ; autant que pos-

sible, habitation au rez-de-chaussée pour éviter la montée des escaliers,

à l'abri de l'humidité et du froid, d'un air trop vif ou du vent, loin de

la mer ; éviter l'ascension des étages et tous les actes réclamant un grand

effort, la marche précipitée contre le vent et sur un terrain incliné, immé-
diatement après les repas, et combattre la constipation qui expose aux

efforts de défécation ; se livrer à un exercice modéré, faire de courtes

promenades à pied, éviter le refroidissement des extrémités, insister sur

le massage, sur les frictions, sur les contractions passives des muscles

pour prévenir la tendance à l'obésité et à la vaso-constriction périphé-

rique. Observer la plus grande tempérance dans le manger et le boire,

s'abstenir de liqueurs fortes, de boissons fermentées, de thé, d'aliments

excitants et indigestes, de poissons, de salaisons, de fromages faits, de

viandes peu cuites et faisandées ; manger avec beaucoup de modération

' G. Sée. Du diagnoslic et du traitement des maladies du cœur, 2° édit., 1SS3. — Aca-
démie de médecine, 1886.
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le soir (surtout lorsque les accès angineux se produisent régulièrement

après diner), et même au besoin remplacer le repas du soir par une

alimentation légère et d'une facile digestion comme les œufs et le lait
;

boire aux repas, soit de l'eau pure, soit de l'eau dans la proportion de

deux tiers pour un tiers de vin et surtout de vin blanc, un litre à un

litre et demi de lait par jour pour assurer la diurèse et abaisser la ten-

sion artérielle. Fuir la fumée du tabac, éviter les excès vénériens, les

fatigues de toutes sortes, le surmenage, qu'il soit d'origine morale,

cérébrale ou physique ; éviter les grands mouvements du bras gauche,

ou ceux du bras droit, lorsque les douleurs irradiées atteignent

ce côté.

Toutes ces prescriptions doivent être fidèlement observées. Je ne me
borne pas à dire que les angineux doivent s'abstenir de fumer. Cette

formule n'est pas suffisante, et il faut leur recommander de ne jamais

fréquenter les cercles et les cafés, de ne jamais se trouver dans une

chambre où une atmosphère enfumée par le tabac est plus pernicieuse

qu'un ou deux cigares fumés par le malade. Cette recommandation est

d'autant plus justifiée que les angineux présentent, comme je l'ai déjà

dit, une intolérance plus prompte et facile pour le tabac.

Relativement à la proscription de tout exercice actif ou violent du. bras

gauche, je rappelle que d'après J. Franck, ce précepte est applicable,

non seulement à l'angine de poitrine, mais encore aux autres maladies

chroniques du cœur et des gros vaisseaux.

J'ai dit qu'il faut observer la plus grande tempérance dans le manger

et dans le boire. Or, dans quelques cas, les troubles dyspeptiques

pouvant devenir le point de départ et la cause occasionnelle des accès

angineux, il importe alors, pour diminuer l'intensité de ceux-ci, de

surveiller l'état gastrique. C'est ainsi que j'ai cité plusieurs observations

dans lesquelles des malades atteints d'angine de poitrine voyaient

le plus souvent leurs accès revenir sous l'influence d'une indigestion,

de troubles dyspeptiques ou d'erreurs dans le régime alimentaire ; il

suffisait alors de les soumettre à la diète lactée ou au régime sec pendant

plusieurs semaines pour les délivrer de leurs accès angineux. C'est ainsi

qu'en 1883', j'ai rapporté plusieurs faits relatifs à de promptes amélio-

rations obtenues par le régime alimentaire chez des malades atteints

d'angine de poitrine compliquée de dyspepsie. Ce n'était certes pas la

guérison ; les accès provoques par l'effort persistaient toujours, mais

avec moins de fréquence et d'intensité.

2° Une des indications thérapeutiques les plus importantes consiste

' Revue de médecine {loc. cil.}.
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à combattre l'aortite et rartério-sclérose, causes anatomiqites les plus

fréquentes de la sténocardie. •

Quant aux causes pathologiques, c'est tout autre chose ; on ne peut

rien contre elles. Je m'explique : Voici un goutteux ou un diabétique

atteint d"angine de poitrine. Vous aurez beau vous adresser h. la cause

pathologique, à la goutte ou au diabète, diriger votre thérapeutique contre

Tune ou l'autre maladie, vous pourrez modérer la diathèse goutteuse et

guérir le diabète, vous ne parviendrez pas à améliorer ou à guérir la

manifestation angineuse.

11 faut combattre l'aortite : par des révulsifs sur la paroi précordiale

dont on abuse trop souvent (cautères, vésicatoires, pointes de feu, tein-

ture d'iode), par le régime alimentaire, le laitage, par l'emploi de la

médication iodurée et de la trinitrine. Ce traitement doit être suivi sans

relâche ; il doit être repris de temps en temps, parce que l'aortite est

une affection essentiellement récidivante, et qu'elle procède par pous-

sées successives.

Mais, l'aortite aiguë peut disparaître et devenir chronique; elle

est encore un des épisodes du développement de celte affection généra-

lisée à tout le système artériel, de l'artério-sclérose. Celle-ci a des loca-

lisations diverses et nombreuses ; le plus souvent elle atteint l'aorte,

mais dans des cas rares, ce gros vaisseau peut être relativement peu altéré,

et la lésion scléreuse prédominer sur les artères coronaires ; elle peut

même accomplir la plus grande partie de son évolution sur ces artères,

comme j'en ai rapporté un cas sous le nom de « coronarite primitive ».

Par conséquent, la thérapeutique doit viser, non seulement la lésion de

l'aorte, mais surtout l'artério-sclérose et l'hypertension artérielle qui est

son premier agent provocateur.

Parry, à la fin du xviu" siècle, ne nous indique pas des moyens bien

énergiques, mais il pose assez nettement l'indication thérapeutique dans

ces termes :

« Comme il semble que l'ossification des artères dépend d'une

augmentation dans l'impétus du sang, surtout quand il est disposé à

l'inflammation, il faut observer la tempérance dans le manger et le boire,

la suppression des violents exercices du corps, et faire usage de tous les

moyens bien connus pour s'opposer à la diathèse inflammatoire, dans le

but de prévenir la lésion des coronaires qui constitue la syncope angi-

neuse. »

Pour combattre la lésion des coronaires, pour en prévenir les effets.

j'ai démontré que la thérapeutique met à notre disposition deux médi-

caments : les iodures et les nitrites.
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3" Médkation iodurée. — Voici ce que je disais en 1883 au sujet de

l'iodure de potassium que j'employais déjà d'une façon systématique

depuis l'année 1879, et qui a été l'origine de ma méthode de traitement '.

« De tous les médicaments, celui auquel nous donnons la préférence

et auquel nous ne manquons jamais d'avoir recours, quoique tous les

auteurs soient muets à ce sujet pour le traitement préventif des accès

d'angor pectoris, c'est l'iodure de potassium. Ce médicament, indiqué

dans le traitement des anévrismes et des dilatations de l'aorte par Bouil-

laud, peut bien, dans certains cas, devoir son efficacité à son action

antisyphilitique ; mais lorsque la lésion artérielle ou l'artérite ne relève

pas de la syphilis, on est bien obligé de recourir à une autre explication.

Faut-il invoquer alors les vertus résolutives des iodures, admises par tous

les auteurs ? Mais cette vertu résolutive est un fait que l'on constate et

que l'on explique difficilement. Il est probable cependant que les iodures

doivent leur efficacité, dans le traitement de l'aortite, des anévrismes et

de l'angine de poitrine vraie, à leur action sur la circulation. Sous leur

influence, le pouls gagne en force et en fréquence, les capillaires artériels

se développent et se dilatent, la chaleur périphérique augmente, la ten-

sion vasculaire diminue, et cette fièvre artificielle s'accompagne de con-

gestion faciale et encéphalique, rappelant ainsi de loin les effets du nitrite

d'amyle. Les iodures provoquent aussi la résorption des exsudations

pathologiques, accélèrent le mouvement de dénutrition en s'opposan-t à

la stagnation globulaire et en rendant le sang plus fluide, comme l'a dit

Gubler. La preuve, c'est que, si l'on fait passer de l'eau pure dans un
tube capillaire, elle coulera avec une lenteur relative, tandis que, si l'eau

est chargée d'iodure, elle semblera plus fluide et passera plus rapide-

ment et plus facilement dans le tube. »

La plupart des affections de l'aorte (anévrismes, dilatation, rétrécisse-

ment et insuffisance; sclérose artérielle, angine de poitrine corona-

rienne) s'accompagnent d'une hypertension artérielle plus ou moins

accusée. Or, je suis convaincu que les bons effets produits par les

odures sur les anévrismes aortiques sont dus, non seulement à l'action

spéciale de ces médicaments sur les parois artérielles, mais aussi et sur-

tout à leur influence dépressive sur la tension vasculaire. L'élévation de

celle-ci peut contribuer à augmenter encore ou à provoquer le travail

scléreux des vaisseaux, mais elle est aussi un des principaux facteurs de

l'agrandissement d'une poche anôvrismale. Il en est de même pour l'an-

' En 1880, au sujet d'une observation publiée dans la Gazelle des hùpilaux, Potain s'est

expi'imé en ces termes : L'iodure de potassium, qui a une heureuse influence sur les-

artérites chroniques, pourra être conseillé; j'en ai recueilli de bons effets. » Il n'emploie
l'iodure qu'à petites doses (0,00 centigr. au plus).
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gine de poitrine : riiyperlension artérielle augmente le travail du cœur

déjà en état d'insuffisance fonctionnelle, et c'est ainsi qu'elle place l'or-

gane dans un état d'imminence morbide pour la production des accès

sténocardiques. Puisque les iodures augmentent la vitesse de l'écoule-

ment sanguin dans les vaisseaux et qu'ils les dilatent, la théorie nous

indiquait déjà qu'ils devaient abaisser la pression artérielle. Mais j'ai

voulu m'en assurer encore par des expériences décisives que j'ai entre-

prises avec Eloy, expériences dont j'ai exposé les résultats thérapeu-

tiques par la conclusion suivante : Les iodures abaissent la tension

artérielle '

.

Les iodures guérissent des anévrismes aortiques non syphilitiques, ils

ont une action favorable sur l'asthme dont la lésion artérielle caracté-

risée par la sclérose des vaisseaux pulmonaires est, selon moi, des plus

probables
;
j'ai démontré leurs bons effets dans le traitement de l'arté-

rio-sclérose en général et de l'artério-sclérose du cœur en particulier,

et comme la sténocardie est assez rarement d'origine syphilitique, on ne

peut pas invoquer leur action spéciale sur la syphilis.

Ceux qui font jouer un grand rôle à la douleur dans la symptomato-

logie de l'angor pectoris pourraient croire à une action antinévralgique

des iodures, d'autant plus qu'on a mentionné leur efficacité dans les

névralgies, même non syphilitiques, dans les simples névralgies con-

gestives a frigore'^. Mais alors, le médicament était associé au bromure

de potassium ; de plus, l'action analgésique des iodures n'est pas

démontrée et j'ai prouvé que la douleur ne constitue pas l'élément capital

du syndrome angineux.

Donc, au point de vue thérapeutique, la preuve est encore faite :

L'iodure est un médicament artériel.

C'est en m'appuyant sur la nature artérielle de l'angine de poitrine, et

sur les propriétés des iodures, que je suis arrivé, depuis une douzaine

d'années, à formuler un nouveau traitement. Mais, une des conditions

principales du succès, c'est la persévérance, c'est la constance dans la

médication. Il faut somnettre, pendant deux à quatre ans, les malades à

la médication iodurée, à la dose quotidienne de 1 à 3 grammes, quand

bien même tout accident angineux aurait disparu depuis plusieurs mois,

et j'estime que la guérison durable et définitive ne peut ê^re obtenue

qu'après plusieurs années de traitement. Mais, comme celui-ci doit être

ainsi prolongé et qu'il s'agit d'une affection de l'appareil cardio-vascu-

' BoGOLOPOFF {Arbeil aus dem pharmak. Labor. zu Moskau, 1876) et Sokolowsky
avaient déjà pressenti, dès 1876, l'action dépressive des iodures sur la tension artérielle.

• J.\ccoiD, Leçons de clin. méd. de la Pitié, 1874-1875.
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laire, je recommande plutôt l'emploi de l'iodure de sodium pour les

raisons que l'on connaît. Cependant, comme l'iodure de potassium est

doué d'une action plus rapide et plus certaine chez quelques artério-

scléreux ou angineux, j'ai pour coutume de prescrire ce dernier médica-

ment pendant un mois sur trois '.

Au moyen de cette médication ,je suis parvenu à abaisser la mortalité

de 9, à 3 ou 4 sur 10.

On peut, au sujet de celte médication iodurée, si longtemps prolongée,

adresser quelques objections basées sur l'intolérance du médicament,

sur ses inconvénients, sur son inefficacité dans certains cas.

L'intolérance est primi/Àvc ou secondaire. Au sujet de la première,

je ne vous apprendrai rien en disant que certains malades, en vertu

d'une idiosyncrasie particulière dont la cause réside peut-être dans un

état méconnu ou latent d'insuffisance rénale, ne peuvent supporter les

moindres comme les plus fortes doses du médicament, sans en éprouver

des inconvénients : coryza plus ou moins intense, œdème de la face

et de la luette, angine pharyngée, raucité de la voix, conjonctivite,

dyspnée, douleurs de tête, etc., enfin tous les accidents qui constituent

une sorte de grippe iodique. D'autres fois, il y a de l'intolérance gastro-

intestinale, de l'anorexie, de la diarrhée ; ou encore des hémorragies

diverses, parmi lesquelles le purpura', des éruptions et des lésions cuta-

nées qui, dans plusieurs cas cités par quelques auteurs, peuvent prendre

une gravité exceptionnelle.

Cette intolérance est due à deux causes :

1° A l'impureté du médicament qui renferme des iodatcs, et c'est ainsi

que j'ai pu expliquer le fait d'un œdème laryngé' considérable d'origine

iodique pour lequel on fut obligé de pratiquer la trachéotomie
;

2" A l'intolérance du malade dont la cause est souvent due à un état

d'insuffisance rénale.

Ce qui tend à prouver la réalité de cette insuffisance rénale, ce sont

les faits d'intolérance secondaire survenant rapidement chez des malades

' Dans la première édition de ces leçons, j'ai rapporté un assez grand nombre de

guèrisons par l'emploi de l'angine de poitrine. Il m'a semblé inutile de reproduire ces

observations, parce que la médication iodurée est maintenant acceptée et suivie par la

plupart des praticiens. Dans son ï Traité de l'angine de poitrine • (1887), Géline.\u a repro-

duit encore quelques-unes de mes observations à ce sujet.

' Hallopeau a même accusé l'iodure de potassium de produire des hémorragies

cérébrales, ce qui est à démontrer; car il ne faut pas prendre l'effet pour la cause,

l'hémorragie cérébrale pouvant survenir par le fait de l'artério-sclérose contre laquelle

on avait institué une médication iodurée.

^ HuciiAiiD (Soc. méd. des hôpitaux, 1884). Sur quelques formes anormales de l'iodisme.

{Revue gén. de clin, et de thérapeutique, 1888.J
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qui jusqu'alors avaient parfaitement supporté les iodures. Je me rappelle,

à ce sujet, un angineux que j'ai longtemps observé, et qui, après avoir

pris pendant plus d'un an une dose quotidienne de 1 à 3 grammes

d'iodure de sodium, devint tout à coup incapable d'en supporter les

moindres doses. Il suffisait de 3 à 10 centigrammes de ce médicament

pour déterminer promptement des accidents d'iodisme auxquels il ne

pouvait résister et parmi lesquels j'ai constaté l'existence d'une bouifis-

sure pseudo-érysipélateuse du visage, et un eczéma sec, extrêmement

prurigineux, au point d'empêcher le sommeil.

On a dit que les grandes quantités d'iodure sont plus facilement sup-

portées que les petites parce qu'alors elles sont plus diurétiques. Cela

est vrai dans certains cas ; mais le plus souvent, les malades ont de

l'intolérance pour les fortes comme pour les petites doses. Dans ces

cas, l'embarras sera grand, la principale, et je dirais presque la seule

ressource thérapeutique nous faisant défaut. Alors, on doit avoir recours

à la Irinitrine, un succédané bien imparfait de l'iodure ; car, elle

n'a qu'une influence très douteuse sur les parois artérielles elles-

mêmes, et elle n'agit que par ses propriétés vaso-dilatatrices.

On peut encore remplacer l'iodure de sodium ou de potassium par

d'autres médicaments, par la teinture d'iode à la dose de 3 à 10 gouttes

à prendre avant chaque repas dans un peu de vin de Jlalaga, par le sirop

iodotannique à la dose de deux ou trois cuillerées par jour. Mais ces

médicaments sont infidèles, et leur intolérance peut également être

observée. Quant à l'iodure de fer, il n'a pas la même action.

Pour assurer la tolérance des iodures, il est quelques règles pratiques

dont on ne doit jamais se départir : il faut administrer le médicament

au milieu du repas ; on peut l'associer à une petite dose d'extrait

thébaïque, ou encore d'atropine, quoique je fasse à cette dernière subs-

tance le grand reproche d'élever la tension artérielle et de déterminer

promptement des accidents toxiques ; on peut encore l'associer à des

préparations d'arsenic '
:

Il y a encore d'autres inconvénients à la médication iodurée. Chez

quelques malades, elle peut produire de la perte d'appétit, quelques dou-

#

' Voici deux formules auxquelles j'ai souvent recours :

1° Eau distillée 300 grammes
lodure de sodium 10 à 20 grammes
Extrait thébaïque 0,10 centigrammes

Deux à trois cuillerées à soupe par jour.

2° Eau distillée 150 grammes
lodure de sodium 5 à 10 grammes
Arséniate de soude 0,0o centigrammes

Deux à trois cuillerées à café par jour.
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leurs épigastriques, de la diarrhée. On les évite en suspendant de

temps en temps le médicament que l'on peut donner parfois en lave-

ments, et du reste j'ai pour habitude de ne le faire prendre que pendant

vingt à vingt-cinq jours chaque mois, pour laisser au malade un peu de

repos ; mais pour ne pas interrompre les effets de la médication, je

prescris, pendant cette dernière période, la solution au centième de

trinitrine à la dose de 10 à 12 gouttes par jour, en trois ou quatre fois.

On évite encore ces accidents en associant l'extrait thébaïque et

quelques gouttes de teinture de noix vomique à l'iodure de sodium.

On a encore objecté que, parfois, il détermine un amaigrissement

plus ou moins considérable et rapide. Or, je ne le crains pas, et

chez un angineux obèse dont les accès étaient entretenus par une

surcharge graisseuse du cœur, l'iodure a été suivi d'excellents effets,

non seulement en agissant sur la sclérose coronaire, mais aussi en

activant la nutrition dont le ralentissement se manifestait par l'obésité

et la production de tissu graisseux. Du reste, je vous ai dit que, par le

fait de l'hypotrophie nutritive due à l'insuffisance de l'irrigation san-

guine des organes chez les artério-scléreux, on voit survenir parfois

un réel amaigrissement qu'il faut mettre sur le compte de la mala-

die, loin de l'attribuer au remède. J'ai même observé des cas absolu-

ment contradictoires à ce sujet, et l'un de mes malades chez lequel

l'iodure excitait démesurément l'appétit engraissait rapidement lorsqu'il

était soumis à son action.

En résumé, tous les inconvénients que je viens d'énumérer ne

doivent jamais faire abandonner la médication iodurée dans le traite-

ment de l'angine de poitrine. Car il s'agit pour vos malades d'uiie

question de vie ou de mort, et aucune autre médication que celle-là

n'est capable d'assurer leur guérison.

Après s'être complus dans l'énumération des inconvénients de la

médication iodurée, les détracteurs systématiques peuvent encore

s'appuyer sur son inefficacité dans certains cas. Or, celle-ci est parfois

réelle, et je ne la nie pas. Je n'annonce pas que des succès ; l'infaillibilité

en thérapeutique n'existe pas, et elle doit être tenue pour suspecte.

Depuis la date de mon premier travail sur cette question en 1879, j'ai

observé plus de deux cents faits de fausses angines (des arthritiques,

des névropathes et des gastriques) que je ne fais pas entrer dans la

statistique des succès obtenus, parce que ces manifestations angineuses

guérissent presque toujours spontanément, ou par l'intervention d'une

thérapeutique toute différente. Sur un nombre de 80 angines de poitrine

organiques, j'en relève 22 terminées par la guérison, 43 par une grande
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amélioration, et 15 par la mort, malgré la médication employée '. Sur

ces 13 insuccès, figurent 11 cas dans lesquels on notait concurrem-

ment l'existence de lésions graves du côté de l'orifice aortique (insuf-

fisance ou rétrécissement, etc.).

Il existe donc des circonstances défavorables à l'action de la médi-

cation : elles résultent de son emploi tardif, à une époque oîi l'alté-

ration artérielle est arrivée à un degré oii les iodures ne peuvent

plus exercer aucune action utile ; elles résultent encore des acci-

dents d'insuffisance cardiaque que l'on observe souvent à une der-

nière période chez les angineux et qui commandent plutôt l'indication

des toniques du cœur ; elles doivent être encore attribuées à la résis-

tance de certains organismes pour l'action bienfaisante des iodures.

Cette résistance à l'action médicamenteuse est un phénomène distinct

de l'intolérance : dans le premier cas, l'iodure n'agit pas; dans le

second, il agit trop en déterminant des accidents d'iodisme.

Donc, le traitement ioduré doit être appUqué de bonne heure, dès que

l'on constate déjà les signes de l'artério-sclérose même en l'absence de

tout accident angineux ; il a beaucoup plus de chances de succès, lorsque

la maladie artérielle n'est pas arrivée à la période athéromateuse, lorsque

la dystrophie du myocarde n'est pas irrémédiable, lorsque la lésion n'est

pas compliquée de rétrécissement ou d'insuffisance aortique, ou encore

d'anévrisme. Dans ces cas encore, la médication iodurée longtemps

poursuivie peut toujours produire d'excellents résultats, puisque la

science possède des faits de disparition de tumeurs anévrismales et de

lésions orificielles de l'aorte par le fait de la médication iodurée.

Mais il y a des cas oîi cette dernière est impuissante ; et vous n'avez

qu'à vous reporter à l'étude des figures de la fin de ce volume, pour

comprendre celle inefficacité des iodures lorsqu'il s'agit de plaques ossi-

formes obstruant plus ou moins complètement la lumière des vaisseaux

coronaires ; vous y verrez encore les causes irrémédiables de cette

insuffisance cardiaque due à la disparition définitive des fibres du

myocarde. L'iodure ne peut pas régénérer des fibres musculaires

absentes, il est incapable de reproduire des tubes vasculaires à jamais

altérés, et la curabililé de toutes les maladies, quelles qu'elles soient,

trouve ses limites dans la profonde altération des organes. C'est à vous

de la reconnaître, et de la prévenir par l'application hâtive de la médi-

cation iodurée.

' Dans ma communication à la Société médicale des hôpitaux sur la • nature et le trai-

tement de l'angine de poitrine » (1887) une erreur d'impression m'a fait dire : 43 guéri-

sons et 22 améliorations. Il faut lire : 43 améliorations et 22 guérisons.
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II. Traitement curatif des accès. — J'ai étudié le traitement préventif

des accès ; il est temps de passer en revue les médicaments que l'on

doit utiliser contre les accès eux-mêmes. Parmi ces médicaments, le

nitrite d'amyle et la nitroglycérine tiennent la première place. Mais vous

verrez aussi que, d'après moi, la nitroglycérine peut être prescrite à titre

d'agent adjuvant à l'iodure dans la médication préventive des accès.

1° Nitrite d'amyle; nitroglycérine ; nitrite de sodium. — L'action du

nitrite d'amyle est si remarquable que je crois utile de résumer son

action physiologique, comme je veux le faire, du reste, pour quelques

autres agents médicamenteux employés contre les accès angineux.

a). Le nilrilc d'amyle, découvert en 1844 par le chimiste français

Balard, fut expérimenté pour la première fois en 18S9, par Guthrie ',

qui éprouva, sous l'influence de l'inhalation de ses vapeurs, une vive

coloration du visage avec augmentation des battements cardiaques. L'ac-

tion physiologique et thérapeutique du médicament fut ensuite étudiée

à l'étranger et en France.

Les effets physiologiques produits par le nitrite d'amyle peuvent être

ainsi résumés : dilatation des vaisseaux, diminution souvent considérable

de la pression sanguine, augmentation de force et de fréquence des con-

tractions cardiaques.

La dilatation vasculaire, qui est le phénomène principal, existe seule-

ment pour les vaisseaux de la tête, du cou et de la poitrine, avec cette

particularité qu'elle va en décroissant de la tête aux extrémités, oîi elle

est presque nulle. Elle ne se borne pas seulement aux vaisseaux de. la

peau, mais elle atteint aussi ceux des viscères. Ainsi, dans plusieurs

expériences relatives à l'influence que certains médicaments exercent sur

la circulation de l'encéphale, Schiiller a vu, à l'aide d'une ouverture pra-

tiquée à travers la boîte crânienne, ime dilatation considérable des vais-

seaux de la pie-mère produite chez le lapin par les inhalations du nitrite

d'amyle. L'opium détermine au début une dilatation suivie peu à peu

d'une contraction vasculaire, et l'ergot de seigle donne lieu au contraire

à une contraction intense et durable des mêmes vaisseaux. Schramm est

arrivé aux mêmes conclusions en ce qui concerne le nitrite d'amyle : il

a vu sous son influence les vaisseaux de la pie-mère prendre un vo-

lume double et même triple du diamètre normal".

Seuls, les vaisseaux du poumon et de la rétine résistent à cette dila-

tation vasculaire, comme Filehne l'a remarqué par une ouverture prati-

' GiTiiRiE. The Quarterly Journ. of t/ie chimical Sociely, London, IS.jO.

Schiller. Centralblatl, 1874, p. 51. — Scuram.m, Arch, f. Psijch. Nerv. Krank., 1874.
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quée au thorax d'un animal, fait qu'il explique par une action spéciale

du médicament sur les centres nerveux.

Ce n'est pas l'opinion de Lauder Brunton, puisque cette dilatation per-

sisterait après une section transversale de la moelle cervicale au-dessous

de l'atlas. Elle n'est pas due aune action réflexe; la preuve c'est que

d'après Mayer et Friedrich ', après la section des nerfs vagues et dépres-

seurs qui sont les agents principaux de la dilatation vasculaire réflexe,

le phénomène se produit encore à la suite de l'injection directe du nitrite

d'amyle dans le torrent circulatoire, et aussi de la compression com-
plète et continue de toutes les artères encéphaliques, qui empêche le

fonctionnement du cerveau.

Il résulte de ces faits négatifs, que le nitrite d'amyle agit localement

sur les vaisseaux, qu'il est un poison direct du muscle, comme le

démontre l'expérience suivante de Pick : Un muscle de grenouille cura-

risée se contracte parfaitement par les courants électriques, mais il ne

se contracte plus si l'on place pendant dix minutes le même muscle sous

une cloche remplie de vapeurs amyliques".

Cette action sur les vaisseaux, qui peut s'exercer par l'intermédiaire

d'une excitation directe des filets nerveux dilatateurs ', ou par une

influence paralysante sur les filets constricteurs, ou plutôt encore sur

les éléments vasculaires contractiles, dépend très probablement de l'al-

tération du sang démontrée par un assez grand nombre d'auteurs. En

effet, Richardson et Wood d'abord, Gamgee, Jolyet et Regnard ensuite,

ont vu que le nitrite d'amyle entrave le travail d'oxydation. Ainsi, le

phosphore sur lequel on a versé quelques gouttes de cette substance, ne

développe plus à l'air de vapeurs blanches, le sang veineux perd la

faculté de redevenir rouge au contact de l'oxygène de l'air, et, à l'autopsie

des animaux soumis aux inhalations amyliques, on trouve le cœur et les

artères chargés d'un sang noir et foncé.

Telle est, en résumé, l'action physiologique du nitrite d'amyle sur les

vaisseaux, action qui s'exerce encore sur le cœur pour augmenter la force

de ses contractions. Il était intéressant de l'étudier, pour mieux fixer les

effets thérapeutiques et comprendre l'efficacité remarquable de cet agent

contre les accès angineux.

Lauder Brunton propose l'expUcation suivante : Pendant les attaques

' Mayer el FRrEDRicH. Arch. f. experim. Path. und Pharmac, 1876.

' PiCK ^Centralblalt., 1873).

' On a remarqué que, chaque fois que les grenouilles soumises aux inhalations amy-

liques exécutent des mouvements un peu violents, les capillaires se rétrécissent ; il en

résulte que l'action du nitrite d'amyle ne peut s'expliquer que par une excitation des

vaso-dilatateurs et non par une paralysie des vaso-constricteurs.
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de sténocardie, si l'on prend quelques tracés sphygmographiques, ils

indiquent presque toujours une augnienlalionplus ou moins considérable

de la tension artérielle, laquelle diminuerait ou disparaîtrait avec l'at-

ténuation ou la disparition de l'accès ; cette élévation de la tension arté-

rielle serait elle-même, comme le paroxysme douloureux, le résultat d'un

état spasmodique des artères périphériques. Donc, le remède indiqué par

ces vues théoriques devait être le nitrite d'amyle, qui a pour propriétés

de dilater les vaisseaux et d'abaisser considérablement la pression vascu-

laire.

Mais cette théorie séduisante est passible d'objections sérieuses :

Si, comme je l'ai dit, et comme j'en ai môme cité un exemple', il

existe des cas où les troubles vaso-moteurs ont précédé et paru produire

le paroxysme angineux, il s'agit d'une forme particulière appartenant bien

plutôt à la catégorie des pseudo-angines. C'est donc, non seulement

une exagération, mais une erreur de croire que toutes les angines de

poitrine reconnaissent pour cause un spasme des vaisseaux périphé-

riques. Celui-ci est souvent consécutif à l'accès, et résulte du retentis-

sement des grandes douleurs sur le nerf grand sympathique.

Il n'est donc pas admissible que l'élévation de la tension artérielle

existe dans tous les cas d'angine de poitrine. Le fait rapporlé par l'auteur

anglais est même loin d'être concluant à cet égard, et quand même
d'autres exemples viendraient à être produits, quand il serait démontré

que la contraction des artérioles périphériques et l'élévation de la tension

vasculaire sont des phénomènes constants, il resterait encore à prouver,

comme G. Johnson le fait remarquer-, 'qu'ils sont toujours la cause des

accidents angineux. Que de fois, en effet, n'observe-t-on pas cette aug-

mentation de la pression sanguine en l'absence de toute douleur rappe-

lant même de loin Tanger pectoris !

Une seconde explication pour interpréter l'action thérapeutique du

nitrite d'amyle a été donnée par Johnson, qui cite à l'appui deux cas de

sa pratique oii le médicament a élé » remarquablement avantageux ».

S'appuyant sur ce fait démontré physiologiquement, à savoir que l'irrita-

tion électrique du bout central d'un nerf mixte ou sensilif, du scialique

ou du trijumeau par exemple, détermine par influence réflexe à travers

le centre vaso-moteur, une contraction générale des artérioles, d'où

résulte une haute tension vasculaire, l'auteur en conclut que ces deux

phénomènes, loin d'être primitifs, sont secondaires et consécutifs à l'exci-

tation douloureuse partie des nerfs cardiaques. D'après lui, le soulage-

' Revue de médecine, 1883, obs. LI.

' G. Johnson {Bril. med. Journ., 1877).
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ment apporté souvent d'une façon si remarquable aux accès angineux

par le nitrite d'amyle, lient à son pouvoir antinévralgique et non pas

directement à son influence vaso-dilatatrice.

C'est là une erreur démontrée par la plupart des observations, et si

le nitrite semble doué d'une action anti-névralgique, c'est parce qu'il

agit d'une façon indirecte sur l'élément douleur par l'intermédiaire du

système circulatoire, comme dans les accès de migraine caractérisés par

un spasme artériel plus ou moins prononcé (hémicrânie angiotoniquc).

D'après moi, le nitrite d'amyle agit de la façon suivante : 11 active la

circulation intra-myocardique dans le cas où elle est sérieusement entravée

par le spasme ou l'oblitération des artères coronaires; de plus, il agit

sur les artères périphériques, dont il détermine la dilatation ; en dimi-

nuant les résistances périphériques, il favorise, il augmente l'énergie et

le travail de l'organe central de la circulation.

b). La nitroglycérine, appelée encore trinitrine par Berthelot, et dont

les homœopathes se servent depuis longtemps sous le nom de glonoïne,

a été expérimentée en 1848 par Héring, un an après la découverte de

cette substance par Sobrero, puis par Dudgeon en 1833, par Field et

Mayer.

Son action est comparable à celle du nitrite d'amyle, et j'ai ainsi

résumé, il y a près de dix ans ', ses eflets du côté de l'appareil circula-

toire :

« La face se congestionne, rougit et devient vultueuse; l'impulsion

cardiaque devient plus forte, plus rapide ; les artères carotides et tem-

porales battent avec violence ; le pouls radial s'accélère et présente un
dicrotisme assez marqué ; la tension artérielle diminue d'une façon très

notable. »

Comme pour le nitrite amylique, les propriétés antinévralgiques de la

trinitrine, vantées par S. Bj-ady, ont été sérieusement contestées par

Fuller et Harley en Angleterre, par Vulpian et Bruel en France ^

En résumé, la nitroglycérine agit comme le nitrite d'amyle ; elle pro-

duit, comme lui, des symptômes d'hypérémie cérébrale, dilate les vaisseaux

périphériques, abaisse la tension artérielle, avec cette différence que son

efficacité est de plus longue durée (deux ou trois heures), qu'elle est

moins rapide et beaucoup moins fidèle (au bout de quatre à cinq

minutes, tandis que le nitrite d'amyle produit ses effets au bout de

' II. llicuARD. Propriétés physiologiques et tliérapeuliques de la trinitrine. Note sur
l'emploi du nitrite de sodium [Bull. gén. de thérapeutique, 1883).

' S. Bkady (Med. Times and Gaz, 1859). — Flller et Harley, cités par Vilpiax (Gaz.
hebd. de médecine et de chirurgie, 1859). — Bruel (Thèse inaug. de Paris, 1876).
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quelques secondes). Elle devait donc être expérimentée contre les accès

d'angor pectoris ; elle l'a été, en effet, par Murrell ', de Londres, qui cite

trois cas favorables, puis par quelques auteurs étrangers. Je l'ai intro-

duite dans notre thérapeutique en 1883.

c). Le nitrilc de sodium a été employé pour la première fois par

MatthewHay (d'Edimbourg) qui le prescrit à la dose de 0,15 à 0,20 cen-

tigr., par jour en trois fois^

Les nilrites de sodium, de potassium ou d'ammonium ont, à peu de

chose près, des propriétés physiologiques semblables au nitrite d'amyle

et à la nitroglycérine. Mais les expériences que j'ai entreprises avec Eloy

sur les animaux à l'aide de ces agents m'ont démontré qu'ils étaient

loin d'être inoffensifs. Ce sont des poisons du sang qui changent rapide-

ment l'hémoglobine en mélhéraogiobine, et je ne suis pas partisan de leur

emploi dans le traitement de l'angine de poitrine '.

Les propriétés physiologiques des nitriles étant bien connues, il faut

maintenant indiquer leur action thérapeutique, leur mode d'administra-

tion et leur posologie.

Contre l'accès angineux, les inhalations de nitrite d'amyle, à la dose de

3 à 6 gouttes que l'on fait respirer au malade dès le début, produisent

les effets suivants : en môme temps que la face rougit et que les symp-

tômes d'excitation cardio-vasculaire apparaissent, la douleur et l'angoisse

disparaissent, et le malade ressent presque toujours un bien-être extra-

ordinaire. D'autres fois, cette jugulation des attaques est moins com-

plète, et le médicament se borne à diminuer leur intensité et leur

durée. Dans les formes syncopales, le médicament rend également de

grands services, et c'est ainsi qu'il peut conjurer un double péril : celui de

l'ischémie cardiaque et celui de la syncope.

La première fois qu'on se sert de ce ipédicament, on doit toujours

employer de petites doses ; il faut commencer par 4 gouttes, que l'on

pourra porter par la suite à 6 ou 8 gouttes ; mais, comme l'accoutumance

se fait assez rapidement, il sera nécessaire d'élever progressivement et

prudemment les doses jusqu'à 10, 12, 13 et même 20 gouttes. J'ai vu

un malade qui était arrivé à absorber en inhalations jusqu'à 75 et

• JIiRRELL. The Lancet, 1S79.

= Matthew Hay. Nitrite of sodium in the treatment of angina pectoris {The Practilio-

ner, 1883). Voici la formule employée par Mattliew llay :

Nitrite de sodium 14 grammes
Eau de rivière 340 —

Une à deux cuillerées à café.

' E1.0Y et Hlxh.wd {^Soc. de thérap., 1883).
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80 gouttes par jour. Gomme, d'un autre cùté, Faction de médicament

est rapide et l'ugace, il est indiqué parfois, dans les accès de longue

durée, de répéter deux ou trois fois ces inhalations.

Les angineux doivent toujours porter sur eux une certaine quantité

de nitrile d'amyle dans un flacon hermétiquement bouché, renfermé lui-

même dans un étui en bois, afin d'empêcher l'émanation de ses vapeurs.

U est préférable de faire usage de petites ampoules en verre contenant

une quantité connue de gouttes, ampoules que le malade brise au moment
de s'en servir. Leur emploi est excellent ; le nitrite d'amyle est très

altérable, etil est même nécessaire qu'il soit récemment préparé, pour qu'il

exerce toute son efficacité. On ne saurait trop insister sur cette précau-

tion, et beaucoup d'insuccès par cet agent ne sont dus qu'à l'ancienneté

ou à l'impureté de sa préparation. J'ai en ce moment, depuis huit mois,

une certaine quantité de nitrite amylique qui, bien que contenu dans un

flacon bouché à l'émeri, a perdu toute son action et ne produit aucun

effet à la dose de 40 à 50 gouttes.

Dans les cas graves, lorsque les accès angineux se reproduisent souvent

et avec une grande facilité, lorsqu'ils se compliquent de troubles vaso-

constricteurs à la périphérie du système circulatoire, je prescris d'une

façon systématique, en dehors ou en l'absence d'accès, deux ou trois fois

par jour l'inhalation de deux gouttes de nitrite amylique. Employé de cette

manière, le médicament mérite ainsi de prendre place dans la médica-

tion préventive des accès, puisqu'il a pour but d'entretenir l'état de dila-

tation des vaisseaux.

Le nitrite d'amyle, par la sûreté et surtout par la rapidité de son action,

est le médicament par excellence de l'accès angineux ; il faut aux injec-

tions de morphine quelques minutes, à la nitro-glycérine six à huit mi-

nutes pour avoir le temps d'agir, tandis qu'en quelques secondes, le

nitrite d'amyle produit tous ses effets, d'autant plus remarquables qu'ils

sont instantanés.

En raison même de cette rapidité d'action, il ne présente pas de

grands inconvénients. Cependant il est des malades qui en abusent,

et l'un d'eux respirait à chaque instant plusieurs gouttes de nitrite

d'amyle dans le but de prévenir les accès. Ses vêtements étaient telle-

ment imprégnés de cette odeur que ceux qui l'approchaient en étaient

incommodés. Or, il survint à cinq ou six reprises des accidents singu-

liers que je serais tenté de rattacher à une véritable intoxication par

le nitrite d'amyle, à une sorte à'amylisme, en un mot. Brusquement,

le plus souvent le soir, la face devenait rouge et vultueuse, ses idées se

troublaient, et pendant une ou deux minutes, il était en proie à un

délire complet avec hallucinations de la^ue et de l'ouïe. J'ai vu d'autres

IIF.NRI UUCIIARD. — MALADIES nU CaCL'R. 43
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malades qui, après avoir abusé des inhalations amyliques, conservaient

toujours un état de rougeur ou l'hypércmie faciales, et restaient plongés

dans une somnolence imputable à un état congeslif de l'encéphale.

La trinitrinc doit toujours être employée au début, à faibles doses et

en ingestion stomacale ; son action est moins fidèle, moins sûre, moins

rapide, que celle du nitrite d'amyle. Aussi, ai-je l'habitude de faire tou-

jours usage de ce dernier médicament en inhalations contre les accès,

et de réserver l'emploi de la nitroglycérine dans leur intervalle, pendant

huit ou quinze jours, à la dose de 3 à 4 gouttes de la solution alcoolique

au centième, trois ou quatre fois par jour'. Celle-ci, continuant l'action

bienfaisante du nitrite amylique, favorise la circulation des parois du

cœur et prévient ainsi les attaques d'angor pectoris. Je connais plusieurs

malades qui ne doivent la disparition de leurs accès qu'à l'inlluence

combinée de ces deux médicaments.

La durée de l'action des inhalations amyliques ne dépassant pas quinze

ou vingt secondes au plus, il en résulte que, dans les accès prolongés,

on est obligé d'y revenir plusieurs fois ; le mieux alors est de les faire

au début même de l'accès et d'administrer par la voie gastrique 3 à

6 gouttes de trinitrine d'une solution au centième, ce dernier médica-

ment continuant ainsi après cinq à dix minutes l'action du premier.

Quand l'indication se présente d'agir plus vite et plus énergiquement

dans les accès intenses et rebelles, il faut joindre aux inhalations amyliques,

l'injection sous-cutanée de la moitié d'une seringue de Pravaz, rem-

plie d'une solution contenant 40 gouttes de trinitrine au centième pour

10 grammes d'eau.

Chez certains malades, la nitroglycérine au 100'^, même à la faible

dose de 6 à 8 gouttes par jour, donne lieu à une céphalalgie sus-orbi-

taire parfois très pénible sous la forme de battements céphaliques. Il est

alors indiqué d'en diminuer la dose.

2" Opium, morplilnr. — L'opium, par ses propriétés analgésiques et

hypnotiques, était indiqué pour soulager la douleur si vive de l'angine

de poitrine. Aussi, Heberden qui recommandait le repos, la chaleur, le

vin et les cordiaux, reconnaissait déjà que « rien n'agissait plus efficace-

ment que les préparations d'opium ; 10 à 1.5 gouttes de teinture thé-

baïque en entrant au lit font que les malades peuvent y rester jusqu'au

' Voici la formule d'une solution titrée que je prescris d'ordinaire :

Eau distillée aOO grammes
Solution alcoolique de trinitrine au centième . LI gouttes

Deux à quatre cuillerées à soupe par jour .cliaque cuillerée à soupe contient 3 gouttes
environ de la solution de trinitrine au centième).
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malin, tandis qu'ils auraient été obligés de se lever et de se tenir debout

pendant deux à trois heures chaque nuit, et cela durant des mois ».

Depuis cette époque déjà bien éloignée, ce sont les préparations opia-

cées auxquelles les médecins ont eu principalement recours.

Mais il y aurait erreur de croire que l'opium, dans les cas d'angine de

poitrine, n'agit qu'à litre de sédatif ou d'antalgique. Il possède encore

une action vaso-motrice et des propriétés stimulantes, sur lesquelles on

n'a pas assez insisté et qui jouent certainement un grand rôle dans l'apai-

sement des accès angineux.

Ces propriétés stimulantes sur la circulation étaient bien connues des

auteurs anciens, de Sydenham, de Bordeu, de Cullen et d'Hufeland;

elles ont été mises en relief de nos jours par quelques autres observa-

teurs, et je les ai indiquées dans un travail sur la « médication opiacée

dans l'anémie cérébrale ' ».

Les recherches expérimentales de Gscheidlen, de Laborde et de

Picard (de Lyon) - ont démontré que l'administration de l'opium et de la

morphine produit trois phénomènes importants : l'excitation des batte-

ments cardiaques, la dilatation passive des artères, l'abaissement de la

pression sanguine.

Sur un chien en bonne santé, le dernier expérimentateur met à nu la

glande sous-maxillaire et ouvre une de ses veinules. Si on injecte alors

6 à 8 centigrammes de morphine dans les x'eines de l'animal, on voit

l'écoulement de sang par la veinule augmenter. On pratique alors la sec-

tion de la corde du tympan ; celte opération ne modifie plus la quantité

de sang qui sort par le vaisseau, et il faut conclure que la rapidité circu-

latoire qui s'était produite sous l'influence de la morphine résultait d'un

état semi-paralytique du sympathique de.cet organe.

Je ne discuterai pas ici la question de savoir si cette dilatation des

capillaires cutanés et viscéraux qui survient à la suite de l'adrainislra-

' Journal de Ihérapeutigue, 1877.

' GscnEiDLES [i'nlers. aus den phys., Laborat. in Wurzburg, ISGS). — Ladorde (Soc. de
hiol., 1877). — P. Picard {Acad. des sciences, Paris, 1878). .

Ce sérail être « peu instruit de la vertu de l'opium, disait Sydenham, que de l'employer
seulement pour procurer le sommeil, calmer les douleurs et arrêter la diarrhée. L'opium
peut servir dans plusieurs autres cas : c'est un excellent cordial, et presque runii|ue qu'on
ait découvert jusqu'ici . — De son côté, Bordeu reconnaissait formellement que l'opium
élève le pouls, qu'il le dilate, le rend plus souple, moins convulsif, quelquefois plus fré-

quent y>. — Cullen avait bien décrit l'action cardiaque du médicament dans ce passage :

Il Les narcotiques, au lieu de se comporter toujours comme sédatifs ou de diminuer
l'action du cœur, sont souvent des puissants stimulants pour cet organe, et quand ils

commencent à agir, ils augmentent souvent sa force et sa fréquence. » — Enfin, llufe-

land reconnaissait dans l'opium non seulement un calmant du système nerveux, mais
aussi un excitant de l'appareil circulatoire, double pnjpriété qui proteste ainsi contre la

célèbre et trop exclusive exclamation de Brown : - Opium, me Ucrcle, non sedal, i
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lion de l'opium et de la morphine, est due à une action paralysante des

vaso-constricteurs ou encore à une action excitatrice des vaso-dilatateurs.

11 suffit de savoir que l'opium et l'un de ses alcaloïdes le plus important,

la morphine, sont doués non seulement de propriétés sédatives, mais

aussi d'une action cardio-vasculai.c; réelle. Et c'est bien à ce double

point de vue que l'opium et surtout les injections morphinées ont un si

grand succès contre les attaques angineuscs. Pour combattre celles-ci, la

sédation de la douleur n'est pas suffrsante, il faut encore relever l'éner-

gie contractile du cœur, favoriser son travail en diminuant les résistances

2)ériphériques, c'est-à-dire en dilatant les vaisseaux sanguins, en abais-

sant la tension artérielle. Ces derniers effets sont moins prononcés sans

doute qu'avec le nitrite d'amyle, mais ils n'en sont pas moins réels, et il

m'a paru nécessaire de les décrire, d'autant plus qu'ils semblaient davan-

tage oubliés. Ai-je besoin de dire que cette action cardio-vasculairc est

encore un argument en faveur de la théorie de l'ischémie cardiaque ?

Par conséquent, lorsque l'on n'aura pas de nitrite d'amyle sous la

main, ou lorsque celui-ci n'aura pas eu toute son efficacité habituelle,

on devra recourir aux injections de morphine à la dose de 1 à 2 centi-

grammes, sans craindre même d'arriver à des doses plus élevées encore;

car, dans les cas de douleur extrêmement violente et atroce, comme l'est

celle de l'angine de poitrine, il est à remarquer que les malades sup-

portent impunément des doses assez considérables de morphine, tant il

est vrai que la douleur est le meilleur conlre-jjoison de l'opium.

Enfin, pour calmer les attaques d'angine de poitrine extrêmement

violentes, on peut avoir recours à Yaction combinée des inhalations

amyliques et des injections morphinées, comme je l'ai fait plusieurs fois

avec un réel succès.

On a cité plusieurs cas de mort rapide ou subite survenant après une

injection sous-cutanée de morphine. Or, il s'agit là d'une simple coïnci-

dence, et nullement d'une relation de cause à effet. La mort subite est

un fait tellement habituel dans l'histoire clinique de l'angine de poitrine

que l'on comprend qu'elle puisse survenir après une injection de mor-

phine ou après des inhalations amyliques, et non à cause d'elles. Les

faits malheureux rapportés à ce sujet par quelques auteurs ne doivent

pas recevoir d'autre interprétation.

m. TiiAiTEMENT DES CGJii'Lic.ATio.Ns. — Parmi Ics comphcatious, les unes

se montrent encore dans l'intervalle des accès dont elles sont indépen-

dantes, les autres surviennent sous leur influence. Les premières sont

caractérisées souvent par des accidents dus à la cardio-sclérose et à
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Vvisuffisance rénale souvent concomitants; les secondes, par un état

syncopal ou encore par les signes de dilatation ou de parésie du cœur.

1° La cardio-sclérose (on sclérose di/strophique du myocarde) est consé-

cutive à l'endartérile coronaire : elle présente, en outre des accidents

ansineux, des signes divers que j'ai étudiés dans les précédentes leçons.

Elle ne devient une complication réelle qu'à l'apparition des symptômes

hyposystoliques. A cette période seulement, les toniques du cœur et la

digitale sont indiqués.

2- h'insuffisance rénale est due à l'envahissement du rein par la sclé-

rose, elle est caractérisée par la lenteur d'élimination de toutes les subs-

tances toxiques introduites dans l'organisme ou formées par lui, elle se

traduit le plus souvent par de la dyspnée d'effort ou par des accidents

respiratoires analogues au type dyspncique de Cheyne-Stokes, qu'il ne

faut pas confondre avec les accidents angineux. 11 en résulte deux indica-

tions thérapeutiques :

a). Favoriser, activer la dépuration urinaire par l'emploi des diuré-

tiques et du régime lacté qui devra être absolu ou mixte, suivant les

cas
;

b). Supprimer tous les'aliments qui renferment des ptoma'ines : viandes

peu cuites, poisson, gibier, bouillons et potages gras, salaisons, charcu-

terie, fromages faits. Insister sur le régime végétarien, sur le laitage,

sur les œufs et les viandes bien cuites.

Du reste, cette alimentation doit être prescrite même aux angineux

indemnes de tout accident d'insuffisance rénale, car je ne suis pas éloi-

gné de croire que le régime carné excessif et que certains états dyspep-

tiques, dus souvent à des fermentations gastro-instestinales, sont

capables de produire dans l'économie des substances toxiques douées

d'une action convulsivante sur le système artériel. Il en résulterait deux

conséquences : un état habituel de spasme artériel et d'hypertension

x^asculaire, deux causes prédisposantes de l'arlério-sclérose, laquelle

serait ainsi d'origine alimentaire.

3° Pendant les accès ou à leur suite, l'état sy^icopa/ doit être combattu

par les injections de caféine, d'éther ou de camphre, par les applica-

tions du marteau de Mayor, les frictions excitantes sur les membres,

les injections hypodermiques de trinitrine, et encore par les inhala-

lions de nitrite d'amyle. On doit proscrire les injections de pilocarpine

et de cocaïne, en raison de leur action syncopale.

4'' Lorsque les accès se répèlent au point de devenir subintrants et de

constituer ce que j'appelle « l'état de mal angineux », l'indication capi-
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laie consiste à soumettre les malades au repos le plus absolu, sur un

fauteuil ou au lit, avec la précaution de les faire placer sur leur séant,

parce que la position couchée ou horizontale en augmentant la tension

artérielle a une tendance naturelle à produire ou à aggraver les accès

angineux. Dans la claudication intermittente des extrémités, on arrive

souvent à éviter la gangrène par ce repos absolu ; dans l'angine de

poitrine à accès répétés et subintrants, on prévient souvent de la même
manière la terminaison fatale qui surviendrait inévitablement sans cette

précaution.

r>" A la suite d'accès intenses et répétés, le cœur peut être frappé d'un

état parélique très grave, se caractérisant par les signes d'une car-

diectasie progressive, par l'affaiblissement des contractions cardiaques,

par l'abaissement considérable et rapide de la tension artérielle dont

l'embryocardie est l'un des effets, par la production d'un œdème pul-

monaire aigu, enfin par tous les accidents qui traduisent le tableau symp-

tomatique de l'insuffisance myocarJique. Ici encore, deux indications :

a). Il faut faciliter le travail du myocarde en supprimant tous les

obstacles périphériques par l'emploi de la trinitrine et du nitrite d'amyle,

des frictions excitantes, etc., qui dilatent les vaisseaux;

h). Il faut agir directement sur le myocarde par l'emploi des toniques

cardiaques.

La digitale remplit incomplètement cette indication parce qu'elle agit

trop lentement; cependant elle est encore, dans ces cas, le médicament

de choix, à la condition d'employer une dose suffisante (trente à quarante

gouttes en une fois et pendant un seul jour, de la solution de digitaline

cristallisée au millième). La spartéine et les préparations de convallaria

sont infidèles. Le sirophantus peut être essayé en raison de son action

tonique sur le cœur qui s'exercerait en l'absence de tout phénomène de

vaso-constriction.

Tous ces médicaments cardiaques, qui peuvent être indiqués dans

les cas de cardiectasie ou de cardioplégie progressive, ont l'incon-

vénient d'agir trop lentement, lorsque ces accidents prennent des

allures aiguës et rapides en menaçant la vie des malades, dans l'espace

de quelques jours seulement. On doit leur préférer ou leur adjoindre

les injections d'éther et de caféine, ou encore les injections camphrées

(une seringue de Pravaz remplie du liquide suivant : 20 grammes de

camphre pour 100 grammes d'huile d'olives stérilisée).

G" On peut être amené à pratiquer des oprrationx sur les sténocardi-

ques, sans le secours, ou au contraire avec l'intervention du chloroforme.
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Dans le premier cas, l'émotion provoquée par la crainte de la douleur

et la douleur elle-même peuvent faire naître des accès ou des syncopes

rarement terminées par la mort. Cependant, je rappelle qu'un jour,

la simple application d'un cautère à la région précordiale détermina

chez un de mes malades un accès angineux avec menace syncopale

d'une intensité telle que je crus la mort proche.

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque le malade doit être soumis à

l'anesthésie chloroformique pour une opération douloureuse , on peut

être appelé à donner son opinion formelle sur les dangers que peut cou-

rir le malade. Or, ces dangers paraissent d'autant plus réels, qu'en

l'absence de toute lésion cardio-pulmonaire, le bulbe et le cœur sont

exposés, d'après Duret, à plusieurs sortes de syncopes dans le cours de la

chloroformisalion :

a. Au début de la narcose, syncope larynf/o-rcflej:e, due à l'irritation

des premières voies par la narcose
;

b. Avant la narcose complète, syncope bulbaire par l'inhalation brusque

et ;i dose massive des vapeurs
;

f. Dans les dernières périodes de la narcose, syncope toxique par

intoxication des centres respiratoires et cardiaques ;

(/. Enfin, la mort peut encore être produite pendant la narcose par un

choc traumatique ébranlant des centres nerveux déprimés et incapables

de résistance.

Il en résulte que, parmi les affections du cœur, celles qui exposent

théoriquement le plus aux lipothymies et aux syncopes contre-indiquent

généralement l'emploi du chloroforme. De ce nombre sont l'angor pec-

toris, les affections aortiques et la cardio-sclérose. Je ne parle pas de la

dégénérescence graisseuse, infiniment plus rare qu'on l'a cru jusqu'alors,

et qui a dû être souvent confondue avec les scléroses dystrophiques du

cœur.

Mais, au point de vue pratique, cette contre-indication des cardiopathies

artérielles ou valvulaires à la chloroformisation n'est pas absolue, comme

la plupart des auteurs semblent l'avoir érigée en principe.

J'ai observé pendant près de trois ans un malade atteint d'angine de

poitrine qui. souSrant cruellement d'une fissure de l'anus, dut subir

l'opération de dilatation de cet orifice. Cette opération, malheureuse-

ment devenue indispensable, devait se faire dans de mauvaises con-

ditions pour plusieurs raisons : elle devait être pratiquée sur un angineux,

et (circonstance aggravante) dans celte région ano-périnéale qui expose

à des syncopes assez fréquentes pendant le sommeil chloroformique.

Malgaigne, après avoir perdu un malade du chloroforme pendant cette

opération, était arrivé à cette conclusion : « Je ne consentirai à ânes-
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Ihésicr un malade devant être opéré de la fissure par dilatation brusque

qu'après 1 "avoir prévenu lui ou sa famille des dangers du cliloroforme

dans ce cas spécial'. » Nicaise ^ et Guyon ont été également témoins

d'accidents inquiétants survenus sur des malades atteints de fissure

anale et qui avaient été endormis pour subir l'opération. Duret arrive

encore à celte même conclusion : « Si on parcourt notre tableau (rela-

tant 135 cas de morts par le chloroforme avec autopsie), on ne trou-

vera pas moins de o à G cas de morts subites arrivées sous le chloro-

forme pour des opérations analogues eC presque insignifiantes, telles que

la dilatation pour fissures ou hémorroïdes, incisions de fistules, etc.,

faites sur la marge de l'anus. »

On voit que, dans ces conditions, l'opération avec le chloroforme était

presque contre-indiquée chez mon malade, et cependant elle fut pratiquée

en ma présence, sans aucun inconvénient. Il n'y eut aucune menace de

syncope, et tout se passa régulièrement.

Néanmoins, dans toutes les opérations faites sur des cardiaques et

surtout sur les angineux, il faut administrer le chloroforme avec pru-

dence, d'après la méthode des petites doses administrées d'une façon

continue, sans intermittences (chloroformisalion goutte à goutte). Cette

méthode convient surtout au\ malades atteints d'affection cardiaque ou

aortique, elle constitue le meilleur moyen d'éviter deux sortes, de

syncopes :
1° la syncope lari/ngo-ri'flerc due au contact de vapeurs chlo-

roformiques avec les cordes vocales ;
2" la syncope toxique résultant de

l'absorption de trop fortes doses de chloroforme.

Par conséquent, lorsqu'on est amené à pratiquer la chloroformisalion

d'un angineux, on doit prendre les précautions suivantes '
:

Quoique les chirurgiens ne fassent pas mention de cette précaution,

je suis d'avis que, dans loules les chloroformisalions et surtout pour

celles qui sont pratiquées sur des cardiaques, sur des aortiques ou des

angineux, on doit préparer à l'avance le nilrite d'amyle dont l'action sur

les syncopes est si favorable.

Le chloroforme doit être pur, dans un flacon fermé par un bouchon à

rainure dans laquelle le chloroforme peut tomber goutte à goutte. 11 faut

laisser de côté tous les appareils ou cornets inventés bien à tort pour la

chloroformisation, et se servir tout simplement d'un mouchoir plié, pas

trop grand, afin qu'il permette la surveillance des différentes colorations

' Malgaigne et Le Fort. Traite de iiiéd. opératoire, 8° édit. Paris, 1887.

* Ntcaise. Danger de la diloroforniisatioii dans le traitement de la lissure à l'anus

{Gaz. méd., 1876). — De la cliloroforinisation goutte à goutte (Revue de médecine, 1892).

> lîoNcouR (France médicale, 1887). — LAirnÉ (Acad. de méd., 1882). — Nicaise (loc. cil.).

— ScBWAHTZ (Revue gcnér. de clini'jue et de Ihcrajieiili'/ue, 1889).
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du visage. Il faut préparer à l'avance la pince destinée à saisir la langue

dans les cas où celle-ci venant à obstruer l'isthme du gosier peut con-

tribuer à la production d'accidents asphyxiques ; mais pour empêcher

ou prévenir cet accident, il vaut mieux que l'aide relève le menton avec

les deux mains pendant toute la durée de l'anesthésie.

On verse, au début, seulement quatre ou cinq gouttes de chloro-

forme sur le mouchoir, de façon à en amener progressivement la

tolérance; puis, lorsqu'on arrive à la période d'excitation, on emploie

des doses plus fortes, dix à quinze gouttes, dans le but de produire la

période de résolution. Lorsque celle-ci est arrivée, il suflit de verser

le chloroforme goutte par goutte pour entretenir l'anesthésie. Par ce

procédé, celle-ci est obtenue en quinze ou vingt minutes, ce que l'on

constate par la contraction de la pupille et l'absence du réflexe cornéen.

Cependant, malgré l'abolition de ce dernier, il ne faut pas oublier que

les réflexes anal, vésical et génital sont les derniers à disparaître, de

sorte que, lorsqu'on pratique des opérations sur ces régions, il est néces-

saire de pousser l'anesthésie chloroformique assez loin.

Quelques médecins timorés, encore imbus de la crainte exagérée de

la chloroformisation dans les aflections cardiaques ou aortiques

,

endorment incomplètement leurs malades. C'est là une faute très grave
;

car il est démontré qu'au début de l'anesthésie, le nerf d'arrêt du cœur,

le pneumogastrique, acquiert une grande excitabilité, d'où l'indication de

ne jamais opérer dans toutes les affections et surtout dans les affections

cardiaques, tant que la période d'excitation n'est pas complètement

terminée, d'où le précepte d'éviter encore pendant cette période toute

slunulation des nerfs périphériques. Du reste, comme il a été démontré

par Paul Bert que l'excitation dans la chloroformisation est due plus à

l'irritation des muqueuses qu'à un commencement d'intoxication chlo-

roformique, la méthode de Tadministralion des faibles doses a pour

résultat utile déviler ou d'allénuer cette excitation.

En résumé, la chloroformisation n'est pas contre-indiquée chez les

cardiaques, les aortiques ou les angineux : il suffit seulement de prendre

quelques précautions, d'avoir recours à la méthode des doses faibles et

continues, de ne jamais oublier de surveiller très attentivement le pouls,

la pupille et la respiration pendant le sommeil, et d'opérer seulement

lorsque l'anesthésie est complète et absolue. Cette dernière prescription

est sans doute applicable à toutes les opérations, mais elle l'est surtout

à toutes celles qui se pratiquent sur les cardiaques.

IV. Mldicxtioxs i.NfTiLES OC n.v.NGEREUSES. — H
J'

a des médications qui
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sont sans action sur les accès angineux et d'antres qui sont capables

de les aggraver. Cette élude est d'autant plus importante que j'aurai à

parler de médicaments encore employés journellement par quelques

médecins.

1° Toniques cardiaques. — Les angineux sont presque tous des arté-

ric-scléreux ; à ce titre, ils sont atteints d'hypertension artérielle qui

augmente encore au moment de leurs accès. 11 en résulte, à ce moment,

une contre indication à l'emploi des vaso-constricteurs et des excitateurs

de la tension artérielle. C'est pour cette raison que la digitale et Yerr/ot

de seigle produisent parfois de mauvais eiïels dans certains cas que j'ai

déjà cités, et auxquels on peut joindre le fait de Stokes relatif à un

malade atteint d'une insuffisance aortique avec angine de poitrine,

celle-ci « aggravée par la digitale ».

Parmi les toniques du cœur, la spartéine, le convallaria maïalis ont

une action nulle sur le syndrome angineux; ce sont donc des médica-

ments inutiles.

La caféine, dans certains cas, produit des effets favorables, et il en

serait de même du strop/iantus, si j'en crois l'histoire d'un malade que

j'ai vu, il y a trois ans.

11 s'agit d'un médecin atteint d'angine de poitrine depuis quatre ans:

il présente un double bruit de souffle à la base (rétrécissement et insuf-

fisance aortiques), un léger souffle fonctionnel de la pointe dû à la

dilatation du cœur, et les signes d'une dilatation de l'aorte. Les accès

d'angor présentent ce fait particulier qu'ils sont parfois suivis d'une

véritable asystolie ; alors les cavités cardiaques se dilatent, les membres

inférieurs s'œdéraatient promptement, et le foie hypérémié augmente de

volume. Soumis à la médication iodurée, à la dose de 1 à 2 grammes par

jour pendant un an, il vit d'abord disparaître les accès angineux. Mais,

après cette dilatation aiguë du cœur qui suivit une attaque angineuse,

ce malade prit tous les jours pendant sept mois quatre pilules d'un mil-

ligramme d'extrait de strophantus. Non seulement cette administration

presque ininterrompue de ce médicament ne produisit aucun accident,

mais elle fut suivie, parait-il, de la disparition presque complète des

accès angineux. Dans ce cas, auquel Bucquoy' a fait allusion et qu'il a

observé de son côté, l'amélioration de la slénocardie peut être tout aussi

bien mise sur le compte de la médication iodurée qui a été suivie pendant

une année, et il est à présumer que le strophantus a surtout agi comme

' Soc. de Therap., 1SS8.

' liucguOY. Le stroplianliis dans les maladies du cœur {Académie de médecine, 1889).
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« soutien » de la fibre cardiaque. Sur deux autres observations citées par

le même auteur, j'élimine la première parce qu'elle est relative à un cas

de pseudo-angine chez un jeune homme « névropathe à l'excès », et je

ne reliens que la seconde, concernant une angine de poitrine chez un

sujet goutteux; là encore, l'amélioration aurait été des plus manifestes.

De mon côté, j'ai prescrit le strophantus à plus de vingt angineux et

si j'ai observé sous son influence l'amélioration de l'état cardiaque, je

n'ai jamais obtenu la disparition des crises douloureuses ; comme la

digitale et la caféine, le strophantus peut rendre des services chez les

angineux, en agissant non sur la sténocardie elle-même, mais sur la

fibre cardiaque qu'il soutient et raffermit dans tous les cas où celle-ci,

envahie par la sclérose dystrophique, s'alTaibht et devient insuffisante. Il

aurait peul-ôlre une supériorité sur la digitale parce qu'il n'augmente

pas la tension artérielle au même degré et qu'il ne détermine pas,

comme elle, la vaso-conslriction.

2° Belladone. Bicarbonate de soude. — Bretonneau avait autrefois

imaginé un traitement consistant dans l'association de la belladone et

du bicarbonate de soude. Celte médication est non seulement inutile
;

elle peut être nuisible. Elle est inutile, parce que le bicarbonate de

soude n'a pas plus d'action sur le processus scléro-athéromaleux que

l'acide phosphorique proposé autrefois par Baumes dans le même but.

Elle peut être nuisible, parce que la belladone produit une excitation

sur le centre cérébral du pneumogastrique et sur les appareils modéra-

teurs intra-cardiaques, d'oïl le ralentissement du cœur, enfin parce

qu'elle élève la tension artérielle en déterminant le resserrement des

artériûles. A dose toxique seulement, l'atropine détermine des phéno-

mènes opposés : accélération des battements cardiaques, abaissement

de la tension artérielle, paralysie des ganglions auto-moteurs du cœur,

parésie vasculaire produisant la stase sanguine dans les différents

organes.

A juste titre, cette médication est complètement abandonnée.

3" h'électricilé a été indiquée par Laennec, puis en 1821 par Reeder

qui proposait « l'emploi d'étincelles électriques à travers la poitrine ».

Sous forme de faradisation cutanée de la région précordiale, elle aurait

donné quelques succès à Duchenne (de Boulogne), à Ed. Becquerel, Âran

et à d'autres auteurs.

Sur deux autres faits rapportés par Duchenne, l'un concerne un malade

qui, très amélioré par l'emploi de l'électricité, mourut ensuite subitement,

ce qui n'est pas positivement un succès, et l'autre, observé par Aran, est
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relatif à une hyslérique, qui aurait sans doute guéri sans l'intervention

des courants électriques.

Par conséquent, cette méthode de traitement, infidèle ou dangereuse,

est presque toujours contrc-indiquée ; elle doit être seulement réservée

dans tous les cas oi^i il y a menace de syncope, mais on ne peut recom-

mander l'électrisalion cutanée de la région précordiale comme une

méthode générale de traitement, non seulement parce qu'elle est capable

d'exposer à un accident redoutable, à l'arrêt instantané des contractions

cardiaques, mais aussi et surtout parce qu'elle ne peut rien contre la

douleur et qu'elle est même capable de la provoquer, comme Duchenne

(de Boulogne) en a lui-même cité un exemple.

L'électricité, sous forme de courants contimix, loin d'exposer aux

mêmes dangers, a produit quelques bons résultats entre les mains

d'Eulenburg, de Huebner et de Lœwenfuld. Mais cette médication a été

appliquée à une époque où la distinction entre l'angine de'poilrine et les

pseudo-angines n'avait pas encore été nettement étabUe, et parmi les

observations citées par ces divers auteurs il y en a qui sont relatives à

des pseudo-angines. Cependant, j'ai vu en 1879, avec Maurice Raynaud.

un malade goutteux atteint d'alTection aortique et d'angine de poitrine,

dont les accès douloureux ont été réellement amendés par l'emploi des

courants continus, et ils étaient si violents qu'ils faisaient craindre à

bref délai un dénouement funeste. Mais ce l'ait, et quelques autres encore,

ne sont pas suffisants pour en déduire l'indication d'une médication

spéciale.

h'aitiianldtion a été employée pour la première fois par Laennec, qui

appliquait deux plaques d'acier fortement aimantées, l'une sur la région

précordiale gauche, l'autre dans la partie opposée du dos, de manière

que les pôles fussent exactement opposés et que le courant magnétique

traversât la partie affectée.

« Ce moyen, ajoute Laennec, a réussi entre mes mains plus souvent

qu'aucun autre à diminuer les angoisses de l'angor pectoris et les dou-

leurs cardiaques, et à en éloigner le retour. »

11 s'agit encore, dans ces cas, de pseudo-angines probablement ncvro-

siques.

En résumé, les courants faradiques peuvent être nuisibles ; les cou-

rants continus sont le plus souvent inutiles.

4° Cocaïne. Inhalations d'oxy/jî-ne. Laschkevitch (Je Kharkow) a

vanté les bons effets de la cocaïne dans la stcnocardie. 11 cite quatre

observations où ce médicament, administré à la dose d'un demi-grain
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trois fois par jour, fit disparaître en trois jours des accès d'angine de

poitrine ; sous son influence, le pouls se ralentissait, devenait plus plein,

et la diurèse augmentait.

En même temps, il recommande l'emploi des inhalations d'oxygène

qui abrégeraient l'accès et rendraient la respiration plus facile, de sorte

que, pour lui, ces inhalation? jointes à l'emploi interne de la cocaïne

remplissent au mieux le problème thérapeutique de la cure des sléno-

cardies : supprimer l'accès et l'empêcher de réapparaître'.

11 faut renoncer à celle médication pour deux raisons : les inhalations

d'oxygène sont inutiles ; l'emploi de la cocaïne peut être très dangereux.

Les inhalations d'oxygène, employées déjà dès 1813 par Jurine, sont

inutiles, et l'on comprend parfaitement qu'elles ne puissent agir assez

rapidement pour supprimer un accès. D'un autre côté, on ne saisit pas

bien l'indication de « faciliter la respiration », dans le cours d'un syn-

drome où celle-ci n'est nullement atteinte.

La cocaïne est dangereuse. Elle agit en produisant la vaso-constriclion

et l'ischémie cérébrale. On ne saurait trop s'élever contre cette pratique

irrationnelle, et j'en ai pour preuve l'histoire d'un angineux qui a failli

succombera une syncope après l'injection de 3 centigrammes de cocaïne.

Du reste, les observations d'intoxication par la cocaïne démontrent

aussi que cette substance provoque des accidents cardiaques dont l'ana-

logie avec les phénomènes angineux est démontrée par ce fait : A la

suite d'une injection de o centigrammes pratiquée sur une gencive, un

malade présenta les symptômes suivants : pâleur excessive du visage,

refroidissement général, état syncopal ; angoisse précordiale avec senti-

ment d'une fin prochaine ; coliapsus, etc.

La cocaïne (comme la pilocarpine à un moindre degré) prédispose à la

syncope, et l'on ne comprend pas qu'elle puisse être jamais indiquée

dans une affection où la syncope constitue le principal danger. Du reste,

les observations auxquelles je fais allusion annoncent en trois jours

la guérison de sténocardies provoquées et entretenues par la sclérose

des coronaires ! Passons.

o" Antipiji-ine. Les bons effets obtenus dans le rhumatisnle articulaire

aigu par Alexander dès 1884, et dans les névralgies diverses par Komia-

koff et Lwoff, par Withe, Katzaourofl Ungar (I880-I886), enfin par G. Sée,

• Laschkevitch. Revue de méd., 1886, et Riissl;at(i, 1880. — Jlrine se servait d'un appa-

reil composé d'une b'rande vessie préparée, ajustée à un tube en cuivre large et court (|ul

se terminait par une emboucliure pour s'adapter autour des lèvres et dont le robinet de

communication avec la vessie était percé d'une large ouverture pour ne pas gêner la

respiration.
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devaient en indiquer l'emploi dans les douleurs de la sténocardie. Der-

nièrement on a vanté les bons effets de ce médicament dans les douleurs

cardiaques '.

J'ai moi-même fait usage de l'antipyrine par la voie stomacale

(à la dose de 3 à 4 grammes par jour), et par la voie sous-cuta-

née (à la dose de 30 centigrammes à 2 grammes par jour). J'ai pratiqué

ces injections dès 1883 ", comme la Ihôse de mon élève Arduin le dé-

montre, et j'avoue que les résultats ne m'ont pas paru aussi merveilleux

qu'on l'a proclamé. Mais il faut faire une distinction importante au

point de vue thérapeutique entre l'angine de poitrine et les pseudo-

angines. Contre les premières, l'antipyrine n'est d'aucun secours, et

on doit lui préférer les inhalations de nitrite d'amyle, les injections

sous-cutanées de trinitrine ou de morphine, car il importe beaucoup

moins de combattre la douleur que l'ischémie cardiaque, comme je ne

cesse de le répéter. Contre les secondes, l'élément douloureux est le

symptôme capital, et l'on comprend parfaitement que l'antipyrine possède

une action efficace qu'il doit à ses propriétés analgésiques.

En résumé, l'antipyrine, comme tous ses succédanés (phénacétine,

exalgine, etc.) n'a aucune action favorable sur la circulation, et s'il est

vrai qu'elle détermine la dilatation des vaisseaux cutanés et la contrac-

tion des artères centrales, elle serait absolument contre-indiquée dans le

traitement de l'angine de poitrine. Pour ma part, je n'en ai obtenu

aucun effet sérieux.

En tous cas, aux observations très contestables des auteurs, j'oppose

ma statistique concernant l'angine vraie. Une femme de quarante-

sept ans, atteinte de sténocardie artérielle, et que j'observe depuis plus

de deux ans, n'a pu continuer l'antipyrine parce que ce médicament

a déterminé une vive oppression avec refroidissement considérable des

extrémités et tendance à la syncope. Un autre malade que j'ai observé

pendant trois ans, depuis l'année 1883, a dû cesser au bout de huit

jours l'antipyrine, parce que ce médicament n'avait en rien modiflé l'in-

tensité ou la fréquence des crises, parce qu'il était toujours suivi d'une

tendance lipothymique et d'un anéantissement considérable des forces.

Enfin, je note encore plusieurs cas oii l'antipyrine a été plutôt nuisible

qu'utile, et presque toujours elle m'a paru inutile et même contre-indi-

quée dans le traitement de l'angine de poitrine coronarienne.

6" Bromure de potassium. — Son efficacité a été exagérée dans le traite-

' Ignatoff. L'antipyrine dans les douleurs cardiaques [Thèse inaiig. de Paris, 1887).

Ardiin (Thèse de Paris, J88â).
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ment do l'angine de poitrine coronarienne où l'on ne doit jamais atteindre

une dose supérieure à 4 grammes par jour. En effet, les doses plus

élevées provoquent assez rapidement un ralentissement avec afTaiblisse-

ment des mouvements cardiaques, la contraction des petits vaisseaux,

l'élévation de la pression sanguine, et entre mes mains elles n'ontjamais

produit les effets excellents vantés par quelques auteurs.

Cependant, parfois les bromures rendent quelques services, et on

peut les utiliser surtout dans les cas où l'angine de poitrine coronarienne

s'accompagne d'une excitabilité nerveuse qu'il importe de réprimer.

Quelques auteurs vantent l'association des trois bromures comme étant

douée d'une action plus énergique. Cette polypharmacie bromurée n'a

aucune valeur scientifique, elle modifie les doses du médicament sans

les préciser, et je conseille d'av^oir recours seulement au bromure de

potassium, ou au bromure de sodium.

7° Chloral. Paraldéhyde. Sulfonal. Uréthane. — Comme hypnotique

et anesthésique, le chloral peut être employé dans l'angine de poitrine.

Mais on doit tenir compte aussi de son action sur la circulation. 11 pro-

voque en effet un ralentissement très notable des contractions cardia-

ques, ralentissement qui ne peut être imputé à une excitation des nerfs

pneumogastriques, puisqu'il se produit même après la section de ceux-

ci, ni à une excitation des appareils modérateurs cardiaques, puisque,

après leur parésie déterminée par l'atropine, les battements du cœur

continuent toujours à se ralentir, mais bien plutôt à une diminution de

l'excitabilité des ganglions moteurs cardiaques ou encore à une sorte de

parésie du centre vaso-moteur bulbaire (Vulpian).

Ce médicament donne encore lieu à deux phénomènes importants,

à la dilatation des vaisseaux périphériques par parésie vaso-dilatatrice

et à la diminution souvent considérable de la tension sanguine. Il ne

faut cependant jamais oublier que le chloral détermine non seulement

un ralentissement, mais aussi un réel affaiblissement des contractions

cardiaques, qu'à toutes doses il est un poison du cœur, et qu'il arrête cet

organe en diastole ; d'où la contre-indication de son emploi dans tous

les cas de dégénérescence ou de débilité du cœur, d'où encore le pré-

cepte de ne jamais l'ordonner à doses massives ; aussi les doses de i à 2

grammes en potion ou en lavement sont-elles ordinairement suffisantes.

Malgré sa rapidité et sa sûreté d'action, on n'obtient pas ordinairement

des effets comparables à ceux des injections de morphine et surtout des

inhalations de nitrite d'amyle, et l'on répond rarement avec lui aux deux

indications principales du traitement des accès angineux : calmer la dou-

leur, prévenir la syncope, et pour cela tonifier, exciter le cœur.
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J'ai employé la paraldéhyde dans plusieurs cas sans résultat bien

précis, ce qui se comprend en raison même de l'inconstance de son

action, et de ses propriétés défavorables sur la respiration et sur la com-

position du sang. Expérimentée sur les animaux et sur le lapin en par-

ticulier, elle détermine une diminution de l'acte respiratoire et la mort

par asphyxie, phénomènes accompagnés d'un abaissement thermique

et d'une réduction de l'hémoglobine d'après Hénocque. Ces résultats ont

été confirmés par Davy Rolleston qui, deux fois, a vu survenir de la

dyspnée et du collapsus cardiaque après l'administration de ce médica-

ment '.

Quant au sulfonal, je n'en suis nullement partisan, et j'ai démontré que

s'il produisait le sommeil à la dose de 50 centigrammes à 2 grammes, il

déterminait au réveil, pendant plusieurs heures, une sensation de lassi-

tude, d'ivresse, d'accablement et de somnolence. C'est pour ces raisons

que j'ai dû rapidement en cesser l'emploi chez un angineux, et je le crois

avec Scheney - contre-indiqué dans l'angine de poitrine et l'artério-sclé-

rose en général.

Du reste, c'est un médicament qui agit lentement, une heure ou

deux après son administration, et en le supposant même complète-

ment inoffensif dans la plupart des cas, il manquerait complètement son

effet contre le syndrome angineux qui, le plus souvent, disparaît en

moins d'un quart d'heure.

Même réflexion pour l'iiréthane ou carbamate tïélhijle qui, à la dose

de 2 à 4 grammes, peut bien déterminer un sommeil calme et paisible,

sans troubles digestifs ou céphaliques consécutifs, mais dont l'action est

souvent lente et infidèle.

8° Sels de potasse. — On connaît leur action défavorable sur la fibre car-

diaque, et j'ai déjà dit que, dans tous les cas où l'on doit prescrire

les iodures pendant longtemps, il faut substituer le plus souvent l'iodure

de sodium à l'iodure de potassium. Cette proscription des sels de

potasse est d'autant plus logique que presque tous les angineux sont

arlério-scléreux, et qu'à ce titre ils sont atteints d'insuffisance rénale.

Dès lors, les reins fonctionnent mal, ils éliminent incomplètement tous

les poisons venus du dehors ou formés par l'organisme, et il en ré-

sulte ce précepte de thérapeutique :

Il faut employer avec une grande circonspection tous les médica-

' Davy Rolleston. PractiCioner, 1888.

2 SciiE.NEY [Therap. Monalshefte, 1888).

{
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raents dont la rétenlion dans l'économie peut à la longue déterminer

des accidents toxiques. Cependant, celle proscription, en ce qui concerne

surtout riodure de potassium, n'est pas absolue.

9" Emissions sanijiiines. — Elles ont été mentionnées de tout temps

dans le traitement des accès angineux. Au siècle dernier, à coté d'He-

berden qui en proscrivait l'emploi, il faut citer Parry, Percival et Wall,

qui en vantaient les bons effets. Plus tard, Joseph Franck recomman-
dait les évacuations sanguines, parce qu'il considérait l'angine de poi-

trine comme « le résultat d'une congestion de sang vers le cœur, con-

gestion finissant par intéresser les nerfs cardiaques et phréniques ».

Peter pose l'indicalion suivante : « Dans le cas oîi, indépendamment

de la douleur, il y a une dyspnée suffocante, une saignée générale n'a

rien de téméraire. »

Je veux bien l'admettre ; mais alors quand il y a « dyspnée suffo-

cante )>, il ne s'agit plus d'angine de poitrine. Celle-ci est le résultat

d'une ischémie cardiaque, et l'on ne s'explique pas alors les bons effets

des émissions sanguines. Elles peuvent bien combattre avec succès

les poussées d'aortite aiguë ou subaiguë, mais elles sont inefficaces ou
insuffisantes pour triompher des accès angineux. Elles doivent même
être condamnées pour les raisons suivantes :

a. Parce qu'elles cherchent à combattre une fluxion ou une congestion

du cœur ou de ses plexus nerveux, qui peuvent bien exister dans cer-

taines formes de pseudo-angines, mais qui font déiaui dans le svndrôme
de Rougnon-Heberden

;

b. Parce que leur action est tardive, lente à se produire. L'application

de sangsues, de ventouses scarifiées, etc., est relativement longue pour
un accident qui menace si rapidement la vie, et le malade a ainsi le

temps de succomber pour la plus grande gloire d'une théorie !

c. Les émissions sanguines, comme les révulsifs sur la paroi précor-

diale, peuvent prévenir, dans une certaine mesure, les accès angineux

en combattant les poussées d'aortite, mais elles sont incapables de (juérir

les accès eux-mêmes.

Quant aux émissions sanguines générales, elles peuvent provoquer ou
favoriser la syncope

;
pour cette raison, elles doivent être absolument

condamnées dans une maladie qui a déjà une tendance si naturelle à

présenter cette terminaison. Les améliorations obtenues par les saignées

concernent pour la plupart des angines fausses. En résumé, comme le

disait si judicieusement Trousseau : « Bien qu'elles aient été conseillées

par les médecins les plus recommandablcs, par Laennec lui-même, les

UENRl IIUCIIARD. — MALADIES DU CŒUR. 44
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saignées du bras, les applications de sangsues à l'épigastre ou à la

région précordiale, me semblent tout au moins irrationnelles. »

10" Inhalations chlovoforimques. — Elles ont été recommandées chez les

angineux, par Carrière d'abord, Friedreich et Balfour ensuite. Vergely

(de Bordeaux *) a affirmé que ces inhalations dans l'angine de poitrine

rendent les plus signalés services. « En arrêtant, dit-il, les excitations

dont le plexus cardiaque est le siège, et qui, en stimulant outre mesure

les mouvements du cœur, menacent de l'arrêter, comme font les

décharges électriques multipliées et rapides sur cet organe, l'anesthé-

sique suspend l'excitation de la sensibilité ou tout au moins la modère et

en évite les terribles conséquences. »

C'est là une théorie ; mais elle a le tort d'être incomplète ou erronée,

car elle ne vise que la douleur et ne s'appuie que sur deux faits, tous

deux terminés par la mort ; et si, dans le premier de ces faits, le malade

a éprouvé quelque soulagement sous l'influence des inhalations chloro-

formiques , dans le second, au contraire, on fut obligé de les cesser, à

cause de l'état de malaise qu'elles produisaient.

Malgré ces insuccès, je ne conclus pas à la contre-indication absolue

du chloroforme ; mais je ne vous engage à l'employer que dans les cas

oîi les inhalations de nilrite d'amyle et les injections de morphine ont

complètement échoué. Alors, il faut y recourir en prenant les précau-

tions ainsi exposées par Vergely :

« Cette inhalation chloroformique doit être très courte, puis réitérée

après deux ou trois inspirations à l'air libre ; on répète la mênie

manœuvre à plusieurs reprises, de façon à éventer, pour ainsi dire, le

malade avec cet air chloroformé. La main sur le pouls, les yeux fixés

sur la physionomie du malade, on suit les effets de l'inhalation. »

Dans ces conditions, il est certain que celle-ci offre moins de danger;

mais les inconvénients de cette médication ne sont pas suffisamment

compensés par ses avantages.

11° Moyens divers : inhalations cliHIier ; etc. — Je ne cite que pour

mémoire : \es inhalations cré/hn- que Romberg recommandait au moment
des accès et qui échouent toujours dans l'angine coronarienne ; l'inges-

tion de fragments de glace et l'emploi du froid, non seulement à l'inté-

rieur, mais aussi à l'extérieur, que le même auteur vantait dans quel-

ques cas ; l'immersion du bras (jaiiche douloureux dans de l'eau bien

' Carrière {Bull, de Ihérap., 1852). — FniEURKicii. Traité des maladies du cœur, édil.

française, 1873. — Balfour {Clin, lectures of i/ic Itearl and «o;7a, 187(i). — Vercely. Sur
l'emploi du chloroforme dans les alTections cardiaques (Soc. méd. des liôp., 1880).
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chaude, moyen indiqué autrefois par Blackall et Morgagni ; les applica-

tions d'eau très chaude à 50° sur la paroi précordiale ; les bains chauds,

généraux ou locaux prescrits par Leyden ; la métallothérapie ; les appli-

cations de terre (jlaise sur la paroi précordiale, etc. '.

Ces divers moyens sont tous infidèles ; ils ont pu être recommandés

dans un temps où la distinction capitale de l'angine coronarienne et

des pseudo-angines n'était pas encore nettement établie. Mais aujour-

d'hui, ils ne sont applicables et ne réussissent que dans les sténocardies

fausses.

J'ai terminé l'étude thérapeutique de l'angine de poitrine en particulier

et des cardiopathies artérielles en général. Il me semble utile de la faire

suivre des considérations suivantes :

Quand un obstacle siège dans une machine, l'ouvrier, s'il ne le trouve

pas dans le jeu des soupapes, dans le piston ou dans le corps de pompe,

s'empresse de le chercher dans les tubes de conduite ou de canalisa-

tion. Jusqu'ici, le médecin n'avait qu'une préoccupation presque cons-

tante dans les diverses maladies du cœur : la recherche des lésions

oriflciclles et la constatation des souffles valvulaires. Or, dans l'angine

de poitrine et dans les cardiopathies artérielles, l'obstacle n'est pas aux

valvules, mais dans les vaisseaux du myocarde, à l'extrémité du cou-

rant circulatoire, et c'est à le vaincre que doivent concourir tous nos

efforts. Notre outillage thérapeutique peut y parvenir par une hygiène

bien entendue et par l'emploi de médicaments ayant pour but et pour

effet de rendre aux vaisseaux la perméabilité qu'ils ont perdue.

A celte période, chercher à exciter directement le cœur par la digitale

ou les toniques cardiaques-, serait aussi illogique que si un ouvrier vou-

lait exercer une forte pression sur le' piston de sa machine pour triom-

pher d'un obstacle situé à la périphérie. En cardiothérapie, les mêmes
principes doivent nous guider : il ne faut pas se contenter de constater

' SoKOLOFF. Emploi de calaplasmes d'argile humide sur la paroi précordiale dans les

attaques anginetises [Botkin's Weekly ined. Gaz., 1881). — Sli'iiLUEiiGEFt. Memorabilien.
Heft. 3.

' K. Bettklheim iXeilschr. f. Klinische nicd. Band XX, 1892) vient de démontrer, après

tant d'autres, que la compression de l'artère coronaire antérieure donne lieu à l'afTaiblis-

semcnt du ventricule gauche qui produit ensuite l'œdème pulmonaire. C'est la confirma-

tion expérimentale de mes recherches clini(|ues qui m'ont démontré l'existence d'un

ccdème pulmonaire presque chronique et précoce dans les cardiopathies artérielles el

cliez les vieux angineux. Alors, la digitale n'est pas contre-indiquée, puisqu'il s'agit d'une

forme spéciale de Ihyposystolie placée sous la dépendance de l'alTaiblissement du ventri-

cule gauche du lui-même à l'insuffisance de son irrigation sanguine. Plus tard seulement,

survient l'asystolie ultime (asystolie bi-ventriculaire), due à l'asthénie et à la dilatation

des deux ventricules. \ ce sujet, il est juste que rappeler que Desplats (de Lille) et son
élève. Vax IIelverswvx (Thèse de Paria, 1889), ont bien étudié les symptômes différents

de l'asystolie du cœur gauche et de l'asystolie du cœur droit.
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un obstacle, il faut savoir en discerner la nature et le siège pour

ralteindre plus sûrement ; il faut encore se rappeler, comme Marey l'a

si bien dit, que « l'élasticité des artères économise le travail du cœur ».

Elle n'augmente ni la production, ni la quantité de ce travail, mais elle

l'utilise et ne le laisse pas perdre. Comme cette élasticité est profondé-

ment atteinte dans toutes les lésions artérielles, dans Fendartérite en

particulier, le rôle du thérapeute consiste, dans les diverses cardiopathies

artérielles dont l'angine de poitrine n'est- qu'une émanation, à soulager

ou alléger le travail du cœur. Tel est le principe de Yartériothérapie

dans les maladies de cet organe.

Ainsi, se trouve justifiée la thérapeutique que j'ai proposée contre

l'angine de poitrine. Il faut sans doute combattre la douleur ; mais,

avant tout, il faut diriger la médication contre l'artério- sclérose dont le

développement prépare la dégénérescence du muscle cardiaque, contre la

lésion coronaire, et surtout contre l'ischémie cardiaque qui constitue le

principal et le seul danger de ce redoutable syndrome. J'ai longuement

insisté sur les bases de ce traitement, heureux si, après avoir montré

l'importance de la distinction clinique et nosologique de l'angine de

poitrine et des pseudo-angines, j'ai pu faire partager ma confiance dans

la curabilité de la première de ces affections, qui jusqu'ici avait fait le

désespoir des médecins et des malades, et dont l'étude n'était qu'une

décourageante « méditation sur la mort ».
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ANGINES DE POITRINE TOXIQUES

(angines TABAGIOUlîS)

I. Historique. — Faits de Kreysig, Graves, Stokes, Beau, KleefelJ, Gélineau.

II. Action physiologiql'e et toxique du tabac. — Principes renfermés dans la fumée

du tabac : nicotine, nicotianine, coUidine, picoline, ox3-de de carbone, acide prus-

sique, sels d'ammoniaque.
1° Action du tabac sîir les ccyilrea nerveux et les nerfs pneumogastriques. Son

extrême toxicité; son accoutumance rapide démontrée par les expériences pliysio-

logiques et les observations cliniques. Action du tabac sur la protubérance et sur

la moelle allongée. — Action sur les nerl's pneumogastriques (Cl. Bernard), sur les

ganglions nerveux du cœur. — Antagonisme de la digitale et du tabac. — Action

du tabac sur la respiration. Ralentissement permanent de la circulation (Eloy et

Hucbard).
2° Action sur le siistème musculaire et sur les vaL<seaux. Déplétion et vacuité du

système artériel sous l'influence du tabac. -Son action vaso-constrictive et hémos-
tatique. Le tabac est la strychnine du système vasculaire. Augmentation de la

tension artérielle.

3" Action sur le sang, .\clion directe du tabac sur le sang, les, globules sanguins,

et indirecte par l'intermédiaire de l'état asphyxique dû à l'intoxication tabagique.

4° Symptômes générnu.v du nicotisme. Accidents dus à l'action vaso-conslrictive

et ischémiante du tabac sur les organes : parésies musculaires et tremblements;

irritation cérébro-spinale, vertiges, fausses migraines, diminution de la mémoire,

troubles hémiplégiques, aphasie, signes de tumeur cérébrale ; dyspnée par con-

traction des vaisseaux pulmonaires ; diurèse, diarrhée, — Nicotisme du cœur
(arythmie, intermittences, tachycardie, bradycardie, sténocardie, pouls tabagique).

Angine de poitrine fonctionnelle bénigne, par spasme des coronaires {angor

spasmo-tabagique). — Angine organique grave, par lésion des coronaires (ungor

scléro-tabagique). — Angine fonctionnelle bénigne, d'origine dyspeptique (angor

gastro-tabagiqiie)

.

Causes de l'intolérance tabagique.

III. Symptômes de l'angine de roiTiiiNK taiîagique. — Forme vaso-motrice, avec accom-
pagnement d'accidents étrangers à la sténocardie : vertiges, dyspnée, lipothymies,

frissons, palpitations, bourdonnements d'oreilles, etc. Prédominance des accidents,

d'intoxication nicotinique sur les accès angineux. Formes frustes.
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Caractères dislinctifs des angines labagiquos :

1° Forme vaso-motrice ;
1" association de l'angor avec d'autres accidents d'em-

poisonnement tabagique ;
'3° existence de troubles cardiaques dans l'intervalle

des accès ;
4" fréquence des formes frustes ;

5" accès spontanés ou provoqués ;

6" disparition rapide de l'angine fonctionnelle due au rétrécissement spasmoilique

des coronaires, de l'angine grusfro-tabagique après la guérison de l'état dyspep-

tique ; disparition lente de l'angine se/t70-tabagique.

IV. Phonostic, variable suivant les diverses formes.

V. Traitement, différent suivant les causes : rétrécissement spasmodique, rétrécis-

sement organique des coronaires, état dyspeptique.

VI. Accidents cardiaques dus à l'ergot de seigle, à l'intoxication oxycarbonique, à

l'alnis du ihé ou dn café.

J'ai étudié l'histoire clinique de l'angine de poitrine ovrjamque^ dont

l'anatoraie pathologique est représentée par toutes les lésions suscep-

tibles de produire le rétrécissement des coronaires et une ischémie du

myocarde. Or, cette ischémie — et cela principalement dans l'intoxica-

tion tabagique — peut être également d'origine fonctionnelle, par suite

du rétrécissement spasmodique des mêmes artères. Donc, elle doit

reproduire plus ou moins fidèlement la symptomatologie de l'angine de

poitrine, ce que je vais démontrer.

I. Historique. — 11 peut se résumer en quelques mots.

Si j'ai trouvé dans l'ouvrage de Kreysig la simple mention d'abus taba-

giques à propos d'un cas de sténocardie, et si Graves le premier a indiqué,

comme je vous l'ai déjà dit, l'influence nocive du tabac sur les fonctions

du cœur et sur la production d'accès angineux, il est juste d'attribuer à

Beau le mérite d'avoir publié en 18(52 des observations concluantes à cet

égard. Celles-ci sont au nombre de huit, et sur ce chiffre, il y a deux cas

mortels.

De son côté, Stokes, après avoir attribué au tabac certaines palpita-

tions, s'exprime en ces termes :

« Le principal symptôme est un battement de cœur violent dont le

malade a la conscience et qui le tourmente beaucoup. L'exercice devient

impossible ou pénible, surtout à pied ; le décubitus sur le côté gauche

augmente les accidents. Les signes physiques sont ceux des palpitations

nerveuses ordinaires ; l'irrégularité des battements du cœur et les bruits

de souffle sont rares. Il est certain que le tabac agit sur les nerfs du

cœur. Dans l'armée, certains individus mal intentionnés avalent du jus de

tabac dans le but de produire des palpitations violentes et irrégulières. »

Kleefeld, en 1824, a publié la relation d'une épidémie d'angine de poi-

trine observée à Dantzig. Mais, si les malades étaient pris tout à coup
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« d'un resserrement de la poitrine, d"une douleur poignante derrière le

sternum, de chaleur et de douleur se prolongeant jusque dans les épaules

et les bras », ils présentaient d'autres symptômes absolument étrangers

à la sténocardie : douleur de tète et fièvre rémittente. Du reste, dans

aucune des observations citées, il n'est question d'excès tabagiques.

Les faits de Gélineau, en 1862, sont plus concluants. L'épidémie a

été observée à bord d'un vaisseau sur des marins qui, prédisposés à de

nombreuses causes débilitantes (maladies antérieures , cachexie scorbu-

tique, alimentation insuffisante) « fumaient, chiquaient avec acharne-

ment » en vivant continuellement dans une atmosphère remplie de fumée

de tabac '.

II. Action riiYsioLOGioiE et toxiole du tauac. — Avant d'aborder la ques-

tion clinique, il est utile d'étudier l'action physiologique et toxique du

tabac et de son principal alcaloïde, la nicotine.

D'abord, il s'agit de savoir quels sont les principes renfermés dans la

fumée de tabac. Si quelques auteurs ont prétendu qu'elle ne contient

pas de nicotine, ils ont au moins démontré que la combustion donne lieu

à la production de bases volatiles, bases de pyridine, ayant des propriétés

à peu près semblables à celles de la nicotine.

D'après Ileubel, on doit expliquer cette dissidence d'opinions par l'exis-

tence de la nicotine dans les feuilles de la plante, non pas sous forme

d'alcaloïde libre, mais à l'état de malate et de citrate '. Ensuite , Drysdale a

démontré que la fumée de tabac contient l'énorme quantité de 30 grammes

de nicotine pour 4,300 grammes de fumée. Plus tard, le Bon a indiqué la

présence de l'acide prussique, et dans les tabacs du Levant et de la Ha-

vane, celle d'un alcaloïde inconnu jusqu'alors, la collidine, dont les proprié-

tés toxiques sont telles que la vingtième partie d'une goutte suffit pour

tuer rapidement une grenouille avec des symptômes de paralysie
;
pour lui

encore, la matière noire demi-liquide qui se condense dans l'intérieur

des pipes et des porte-cigares est extrêmement toxique, puisque deux à

trois gouttes sufiisent pour tuer un petit animal.

Ces conclusions confirment celles qui avaient été signalées dès 1846

par un pharmacien français, Malapert, lequel avait obtenu 17 grammes

de nicotine en brûlant 200 grammes de tabac de Tonneins, soit 8.o0

pour 100 du tabac employé. Sans doute, comme le croit Dragendorf\ une

' Kleefeld. Extrait de la /férue médicale, 18i4. — Gélineau {Gaz. des hôpitaux, 1862).

• Heibel (Centralblall, 1872).

' Ch. Drysdale {The med. Press, and Circular. 1873). — Le Bon {Journal de Thérap.,

1880). — Malapert. Cité par A. Glérard {Ann. d'hyg. publ. el de méd. légale, l. LXVIII,
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partie de la nicotine peut écliapper à la combustion et rester dans l'inté-

rieur des pipes et des porte-cigares ; mais on doit formellement conclure

à la présence de cet alcaloïde dans la fumée du tabac. Celle-ci contien-

drait encore d'autres principes : Voxi/de de carbone d'après Gréhant, en

quantité suffisante pour empoisonner un chien de forte taille avec les

produits de combustion de 20 grammes de tabac ; Vacide pnissigiie,

d'après Le Bon ; des sels d'ammoniaque, d'après Wohl, Eulenberg et

Ludwig', ce qui expliquerait en partie l'action irritante du tabac sur la

.langue, le pharynx, et la production du cancroïde des fumeurs; enfin,

d'autres bases mal définies encore, comme la picoline pour Eulenberg, et

la nicodanine pour Johnston.

Au point de vue qui nous occupe, le tabac porte son action :

1° Sur les centres nerveux et sur les nerfs pneumogastriques
;

2° Sur les vaisseaux et sur le tissu musculaire.

1° Action du tabac sur les centres nerveux et les nerfs pneumogas-

triques. — La nicotine est un des poisons les plus violents qui existent,

et presque tous les animaux sont atteints par son action, à l'exception,

dit-on, des moutons et des chèvres qui pourraient manger impunément

de grandes quantités de feuilles de tabac. 11 suffit de l'instillation de

quelques gouttes sur la conjonctive d'un animal pour le tuer instantané-

ment, et de huit gouttes pour amener la mort d'un cheval en quatre

minutes, au milieu de convulsions généralisées très intenses. Les muscles

sont dans un étal de tétanisation telle qu'ils paraissent avoir perdu leur

conlractilité ; mais ce n'est là qu'une apparence, d'après Cl. Bernard,

et « s'ils ne se raccourcissent plus sous l'influence du galvanisme, c'est

qu'ils ne pourraient le faire davantage ».

Les résultats de cette toxicité exceptionnelle sembleraient faire suppo-

ser que la fumée de tabac renferme de très faibles quantités de nicotine,

puisque les fumeurs n'en ressentent pas toujours des effets immédiats.

Ce fait, en apparence contradictoire, doit être attribué à une propriété

très importante du poison, je veux parler de son accoutumance rapide

démontrée cliniquement par de nombreuses observations, et physiologi-

quement par les expériences suivantes deTraube^ : Avec 1/24 de goutte

de nicotine, on obtient des effets réels sur l'appareil circulatoire chez

les animaux ; le lendemain, il en faut une goutte, et quatre jours après

et Bull, de la Soc. de méd. de Poitiers, mai IS52). — Dbagexdorf (Manuel de toxicologie,

Iraduil par Rilter, 1873). — Rosé [r/ièse de Aaiicy, 1881).

' LiDwiG {Arch. Klin. Ckir., 1876).

' TnALBE. Versucli uber den Einfluss des nicolins (Gesamm. Beilràge, 1871).
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quatre à cinq gouttes pour obtenir les mêmes résultats. J'ai fait, de mon
côté, des expériences qui ont confirmé ces faits.

Il a été démontré par Vulpian que le poison n'agit ni sur les extrémi-

tés nerveuses, ni sur les muscles, ni sur la moelle, mais sur la protubé-

rance, puisque les convulsions cessent de se produire ou ne se produisent

pas après l'ablation de celle partie de l'encéphale. Je pense, pour ma
part, que l'aclion du tabac doit se porter également sur la moelle allon-

gée, si j'en crois deux faits de paralysie bulbaire avec pouls lent per-

manent et attaques épileptiformes, que j'ai observés sous l'influence de

l'intoxication nicolinique '.

CI. Bernard - a démontré le premier que le tabac est un poison pour

les nerfs vagues. Chez les animaux auxquels on administre de faibles

doses de nicotine, on observe, en effet, du côlé du poumon et du cœur,

l'accélération et l'ampleur des respirations, l'accélération ou le ralentis-

sement des battements cardiaques, phénomènes qui ne se produisent

plus après la section des nerfs vagues. Chez une chienne adulle qui avait

11.5 pulsations et 28 respirations par minute. Cl. Bernard injecte sous la

peau trois gouttes de nicotine. Une ou deux minutes après, l'animal avait

332 pulsations et 42 respirations à la minute. Après vingt-cinq minutes,

les symptômes d'intoxication avaient disparu. Sept jours après, le même
animal qui avait 120 pulsations et 26 respirations subit la section des

nerfs vagues, ce qui élève le nombre des pulsations à 206 et des respi-

rations à 9. Dix minutes après l'injection de trois gouttes de nicotine, les

pulsations sont an nombre de 19.5, et les respirations à celui de 7. 11 est

ainsi démontré que l'action de la nicotine est portée au poumon et au

cœur par les nerfs, puisqu'elle se manifeste à peine ou ne se manifeste

pas après la section des nerfs vagues. Le grand sympathique est égale-

ment intéressé, et la pupille est plus ou moins contractée sous l'influence

de cette intoxication.

Il existerait, d'après Gubler, une espèce à'antagonisme entre les effets

•de la digitale et ceux du tabac : la digitale diminue la fréquence des bat-

tements du cœur en accroissant leur énergie ; la nicotine produit tout le

' VvLPiAN (Progrès médical, I8'5). Voyez encore : Note sur les efTels de la nicotine sur

Jes grenouilles (6oc. de Biologie, 1859).

' Cl. liERNARn. Leçons sur les substances toxiques et médicamenteuses. Paris, 18.">7.

NoTHXAGEL et RossBACH (Souveaux éléments de matière médicale et de thérapeutique,

édit. française, 1880^, dans leur article sur la nicotine (p. 643-651), ne citent pas une
seule fois les expériences mémorables de Cl. Bernard sur la nicotine. Ils ne citent pas

davantage les recherches de Vulpian, comme si ces deux physiologistes français n'exis-

taient pas pour les auteurs allemands. Mais ces derniers sont abondamment cités, même
.avec leurs erreurs. D'après eux, les expériences de Krensberg ont démontre • que de

faibles doses de nicotine excitent tout d'abord toutes les parties de la moelle épinière '^.
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contraire, puisque le pouls, devenu irrégulier, s'accélère et perd à la fois

son ampleur et sa tension.

D'autres expériences ont démontré les mêmes résultats de l'intoxica-

tion nicotinique : accélération primitive, puis ralentissement consé-

cutif des mouvements respiratoires, enfin véritable tétanisation des

muscles respiratoires avec l'emploi de fortes doses (ce qui prouve que

les accidents du côté de la respiration sont complexes, puisqu'ils sont

dus à l'action du poison sur les nerfs vagues d'une part, et sur les

muscles pectoraux d'une autre part) ; enfin, le ralentissement initial de

la circulation suivi bientôt par son accélération rapide '.

Pour ma part, je suis disposé à admettre ce ralentissement de la cir-

culation, non seulement comme phénomène initial de l'action du tabac,

mais à litre de phénomène permanent lorsque la dose injectée n'est pas

toxique d'emblée. Je l'ai démontré dernièrement, avec Eloy, dans les

expériences que j'ai faites devant vous. L'injection d'un cinquième de

goutte de nicotine pratiquée sous la peau d'un cobaye du poids de

o40 grammes, a été suivie au bout de dix minutes, d'une diminution

considérable des pulsations dans la proportion de 132 à 56, et aussi

d'un abaissement de température équivalant à un degré et demi. Après

quarante-cinq minutes, la température s'était abaissée de 37° S, à 34° 6,

et les battements du cœur s'étaient élevés du chiffre de 50 à celui de 168.

par minute. Mais, à ce moment, étaient survenus quelques symptômes

asphyxiques, de sorte que dans cette expérience il faut savoir, comme
dans beaucoup d'autres, faire la part de l'action directe de la substance

toxique sur les nerfs vagues, et de son action indirecte due aux acci-

dents d'asphyxie consécutive.

Le tabac exerce-t-il encore une action spéciale sur les ganglions auto-

moteurs du cœur? La chose est possible, probable même, comme on va

le voir :

Quelques expériences de Schmiedeberg semblent être, à ce sujet, en

contradiction avec celles de Cl. Bernard, car elles ont prouvé que, chez

la grenouille, la section des pneumogastriques n'empêche nullement les

modifications du rythme cardiaque, puisque celles-ci font défaut lorsqu'on

a paralysé préalablement l'appareil modérateur par l'atropine. D'un autre

côté, Colas et Wertheimer (de Lille)- auraient encore démontré l'action

du poison sur les centres nerveux intra-cardiaques, puisque après trois-

expériences faites sur les chiens, l'accélération cardiaque due à la nicotine

' GriMEu (Thisi: de Montpellier, 1883).

' ScuviEOKiiERG, cité par Et. Colas et VVEiiTiiEiMEn : .-Vction de la nicotine sur la circula-

tion [Aick. de phijîiioioyic, IS'Jlj.
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a pu se produire alors que « le cœur a perdu toute connexion avec les

centres accélérateurs, soit bulbo-méduUaires, soit de la chaîne du sympa-

thique ». Maisici,les phénomènes sont évidemment complexes; on peut, en

effet, se demander si les modifications rythmiques du cœur par la nicotine

(ralentissement d'abord et accélération ensuite) ne sont pas en grande

partie sous la dépendance des changements produits par cet agent dans la

tension artérielle ou, encore sous l'influence d'une action directe du poison

sur la fibre musculaire du cœur, les expériences de Rouget ayant démon-

tré que la nicotine renforce l'énergie du myocarde et prolonge la durée

de son irritabilité '.

Ces prémisses physiologiques expliquent déjà quelques-uns des phéno-

mènes observés chez l'homme à la suite d'abus tabagiques, et le méca-

nisme suivant lequel ils se produisent.

D'abord, du côté de la respiration, on peut constater les accidents sui-

vants : polypnée, dyspnée (sorte d'asthme nicotinique), hoquet, sensation

de constriction thoraciquc, et dans les cas graves, respiration bulbaire

de Cheyne-Stokes, respiration sterloreuse.

Du côté du centre circulatoire : accélération ou ralentissement du

pouls, intermittences et arythmie du cœur, lipothymies et syncopes, sen-

timent d'angoisse et d'anxiété précordiale
,

palpitations , battements

tumultueux, arrêts subits et angoissants du cœur, instabilité extrême

des fonctions circulatoires, et état particulier que je propose d'appeler

« cœur irritable » des fumeurs.

Sans doute, quelques-uns de ces accidents peuvent être attribués à

l'action du tabac sur le système nerveux en général et sur les nerfs

pneumogastriques en particulier ; mais on aurait tort de croire, comme
certains auteurs, à cette seule action nerveuse. 11 en est une autre plus

importante encore qui s'exerce sur le systèfne musculaire tout entier, et

sur les parois vasculaires en particulier.

2° Action du tabac sur le sijstème musculaire et sur les vaisseaux. —
Le tabac est non seulement un poison cardiaque, mais aussi et surtout

un poison musculaire et artériel, comme je vais le démontrer.

Les animaux intoxiqués par la nicotine présentent des convillsions

tétaniques extrêmement accusées dans tous les muscles , convulsions

dont vous avez été les témoins dans mes récentes expériences. Or, cette

action convulsivante s'exerce au plus haut point sur la musculature

vasculaire.

Sur une grenouille nicolinisée, on voit sous le microscope, dans la.

' Rouget {Journal de pUysioloyic, 1860).
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membrane inlerdigilale, se produire immédiatement « une déplétion du

système artériel dont les vaisseaux se rétrécissent de façon à se vider

complètement. Le cœur continue cependant à battre ; il semble que, seul,

le système capillaire ait subi l'action du poison' ». Cl. Bernard, auteur

de ces expériences, explique la différence des symptômes offerts par les

diverses parties du même système circulatoire en évoquant la différence

de contractilité des gros et des petits vaisseaux artériels : les premiers

sont riches en fibres élastiques et pauvres en fibres musculaires, et le

contraire existe pour les seconds; H en résulte que la nicotine doit plu-

tôt porter son action sur les artères de petit calibre et sur le système

capillaire, abondamment pourvus d'éléments musculaires.

J'ai pu, de mon côté, dans les expériences auxquelles j'ai déjà fait

allusion, confirmer d'une façon indirecte cette action vaso-constrictive

si importante de l'alcaloïde du tabac ; car vous avez vu qu'après l'injec-

tion sous-culanée d'un cinquième de goutte à un cobaye, la section des

pattes était presque exsangue. Ces propriétés vaso-constrictives de la

nicotine en font une substance hémo.'ilatique, à ce point qu'elle pourrait

être considérée comme la strychnine du système vasculaire.

11 résulte de cet état de l'étraction du système artdriel, un phénomène

consécutif auquel on doit s'attendre, je veux parler de Vaugmentation

de la tension artérielle que Cl. Bernard a également notée dans ses

expériences, et que j'ai confirmée cliniquement pour ma part chez

tous les grands fumeurs avec son symptôme accusateur auquel j'attache

une grande importance, le retentissement diastolique de l'aorte.

Ces propriétés vaso-constrictives ont été révoquées en doute par Vul-

pian qui attribue l'arrêt de la circulalion périphérique aux troubles car-

diaques. Mais il a eu tort d'étudier la nicotine chez des animaux soumis

en même temps à l'action du curare, cette dernière substance détermi-

nant un certain degré de relâchement vasculaire-.

D'autres expérimentateurs, Praag, Rosenthal, et surtout Ostrooumoff ',

ont encore admis que la nicotine produit souvent l'excitation des vaso-

dilatateurs; puis, Langley et Dickinson ont constaté que, dans certaines

régions, la vaso-constriction primitive est suivie de dilatation, et que,

d'autres fois, on observe des phénomènes précisément inverses. C'est

même ainsi que les choses se passent, d'après Et. Colas et Wcrtheimer,

qui sont arrivés aux conclusions suivantes :

' .le dois faire remarquer que, dans mes expériences, j'ai constaté la cessation très

rapide des battements du cœur, ce qui est en contradiction avec les résultats expérinien-

taux de Cl. Bernard.

' Vri.piAN. Leçons sur l'appareil vaso-moteur, 1875.

^ GstrooujMOi-t (Archiv fïtr d., (,es. physiologie, 1876). — Langley et Diciaxsox (Journal

of jihijs., 1S90J. — PBAA(i, Rosenthal cités par E. Colas et Wertheimeb [toc. cit.).
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« 1" Si l'on enregistre en même temps que la pression générale

le volume d'un des organes abdominaux, rate ou rein, on constate que

celui-ci diminue au moment où celle-là augmente. Survient ensuite une

deu.xième phase, pendant laquelle la chute de la pression concorde avec

l'augmentation de volume de l'organe ; les deux modifications suc-

cessives de la pression sont donc liées, la première à la constriction

des petits vaisseaux splanchniques, la seconde à leur relâchement;

2° Pendant que la pression artérielle monte, la muqueuse des lèvres

et de la langue devient le siège d'une congestion intense, par excitation

des vaso-dilatateurs de la région
;

3" Après la destruction complète de la moelle épinière, l'injection de

la nicotine détermine encore une augmentation de tension artérielle qui

peut aller à 12 centimètres
;

4° De même, si on énerve complètement un des cotés de la langue

ou des lèvres, la rougeur de ces parties, produite par la nicotine, est

aussi manifeste que celle du côté sain
;

0° Les résultats de ces deux dernières expériences tendent à faire

admettre l'existence d'actions nerveuses vaso-constrictives et vaso-dila-

tatrices purement périphériques, et, par conséquent, l'excitabilité propre

et indépendante des ganglions correspondants. »

Malgré ces expériences contradictoires, les observations cliniques

démontrent l'existence des contractures vasculaircs et de la déplétion

artérielle. En IS^JO, alors même que l'on ne connaissait pas les proprié-

tés vaso-constrictives de la nicotine, dans l'empoisonnement du comte

de Bocarmé sur son beau-frère, on a constaté à l'autopsie les phénomènes

suivants : un état de rigidité extrême des membres, la vacuité complète

des vaisseaux artériels revenus sur eux-mêmes avec la pâleur des tissus

et la distension du système veineux. Dans les empoisonnements par le

tabac, on note toujours ces accidents : pâleur extrême, état glacial des

extrémités, sueurs froides, pouls radial rétracté, imperceptible, faiblesse

extrême du pouls. Du reste, vous n'avez qu'à vous rappeler les accidents

éprouvés par tous ceux qui fument leur première cigarette pour vous

convaincre encore de l'état de tension et de contraction de tout' le sys-

tème artériel.

Dans deux observations d'intoxication nicolinique, les symptômes se

sont traduits par des accidents d'irritation spinale, des douleurs rachi-

diennes très vives avec irradiations dans les cuisses, tremblement,

secousses musculaires, vertiges avec constriction céphalique, inaptitude

au travail intellectuel, somnolence, amblyopie; il y eut ensuite des pal-

pitations, des accidents angineux, des troubles digestifs qui aboutirent
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à un amaigrissement rapide. Après la mort, on a constaté à l'autopsie

« une anémie très prononcée » des centres nerveux et des méninges ;

le cœur était mou, sans consistance, petit, ne renfermant pas le moindre

caillot '.

Dans les quatre expériences que j'ai faites devant vous, je vous ai

montré également le cœur des cobayes, arrêté en diastole ou en demi-

systole, et rempli d'un sang fluide.

3" Action sur le saiifj. — Elle n'est pas encore démontrée. Cependant

Richardson l'a trouvé plus pâle, les globules ayant perdu la forme ronde

pour devenir ovales, avec des contours irréguliers, et n'ayant plus la

même attraction les uns pour les autres. Mais il ne faut pas confondre

les altérations du sang produites par l'intoxication tabagique elle-même,

et celles qui relèvent de l'état asphyxique déterminé par l'empoisonne-

ment.

4° Symptômes généraux du nicotisme. — Les effets du tabac sont

semblables à ceux produits par la galvanisation du grand sympathique,

ce qui prouve que c'est par l'intermédiaire de ce nerf que la nicotine

agit probablement sur les vaisseaux. Cette sorte de tétanisation vascu-

laire détermine une véritable ischémie musculaire, ce qui explique en

partie les phénomènes de tremblement, d'affaiblissement musculaire et

de parésie que l'on observe souvent chez les animaux nicotinisés et

aussi chez certains fumeurs.

Je vous ai montré, chez les cobayes empoisonnés par la nicotine,

l'existence d'un frémissement musculaire généralisé ayant l'apparence

d'un violent frisson, et ressemblant, comme l'a si bien fait remarquer

Ci. Bernard, au tremblement qui se produit quand, par une ligature, on

empêche le sang d'arriver dans un muscle. J'appelle votre attention sur

le tremblement des fumeurs dont jusqu'ici aucun auteur n'a fait men-

tion. 11 est rare sans doute, mais il vous sera possible de l'observer

parfois en dehors de l'alcoolisme, du saturnisme ou do l'état nerveux.

Il est caractérisé par des oscillations fibrillaires de faible amphtudc et

de longue durée, dernière circonstance qui explique la raison pour

laquelle il peut souvent passer inaperçu.

Vous allez comprendre encore les nombreux accidents résultant dans

les divers organes de l'action vaso-conslrictive du tabac.

Du côté des centres nerveux, on constate les signes de l'ischémie

encéphalo-médullaire : irritation cérébro-spinale, vertiges, céphalalgie

' RiCHTEii {Arch. f. psych. und Xervcnk, 1879).
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avec vomissements, fatigues matinales, diminution de la mémoire, irri-

tation psychique ', inaptitude au travail. On a même signalé parfois de

l'aphasie transitoire avec hémiplégie incomplète passant successivement

de gauche à droite '-. J"ai observé, pour ma part, un malade, grand

fumeur, vivant par sa profession continuellement dans une atmosphère

de tabac, et qui a présenté pendant une dizaine de jours des accidents

ayant beaucoup de ressemblance avec une tumeur cérébrale : vertiges

avec chute, céphalalgie, vomissements, résolution des membres et res-

piration stertoreuse.

Du côté de l'appareil respiratoire, outre les accidents dyspnéiques

graves produits par l'action du tabac sur le bulbe et sur les muscles res-

piratoires, il en est d'autres que l'on doit attribuer à la contraction des

vaisseaux pulmonaires.

La contracture vasculaire détermine secondairement un état d'/ii/per-

tension artérielle qui vous explique ainsi les propriétés diurétiques du

tabac signalées déjà par Fowler à la fin du siècle dernier, puis par

Fouquier ' et bien démontrées par Cl. Bernard.

C'est surtout du côté du centre circulatoire que la tétanisation vascu-

laire produit les plus déplorables effets. Decaisne les a signalés sous le

nom de « nicotisme du cœur » et a démontré surtout la fréquence des

intermittences (21 fois sur 28 fumeurs). Celles-ci, comme certaines

arythmies et l'angine de poitrine tabagique, doivent être rattachées à

l'ischémie cardiaque déterminée par la contraction spasmodique des

artères coronaires. Celte vaso-constriction explique encore les caractères

du pou/s tabagique qui est dur, serré et concentré, et qui devient, par

la suite, presque insensible. Le Roy (de Mirecourl) a décrit ainsi quel-

ques accidents nicotiniques observés sur lui-même : subitement, il

était pris de palpitations de cœur, le pouls devenait insensible, la

radiale ne donnait plus au toucher que la sensation d'un frémissement à

peine perceptible ; le corps était inondé de sueur froide, et « rien ne

peut ressembler mieux à l'approche de la mort ». J'ai observé sur moi-

même les quelques accidents cardiaques suivants : précipitation de

quelques battements, sensation de constriction précordiale et d'angoisse

sans douleur.

Quelques accidents peuvent être dus ta l'action convulsivante du tabac

sur l'appareil musculaire ; sur le diaphragme pour le « hoquet taba-

gique » dont j'ai observé de nombreux cas ; sur l'œsophage au point de

' Cersoy. Nervosisme par abus du tabac (Bull, f/ihi. de Ihérapeulii/ue, 18G7).

' CoRDiER (Lyon médical, 1876).

^ Bull, de la Faculté de médecine, 1819.
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produire l'œsophagisme, sur les muscles du thorax, sur les nerfs et

vaisseaux du poumon, ce qui donne lieu à une sensation de constriction

circumthoracique et même aux symptômes de « pseudo-asthme taba-

gique » disparaissant après la cessation du tabac et dont quelques

auteurs ' ont i-apporté des exemples.

Jusqu'ici, il ne s'agit que de troubles fonctionnels. Mais à la longue,

et par suite de la répétition ou de la permanence des contractures vas-

culaires qui constituent comme une -sorte de barrage circulatoire péri-

phérique, la tension artérielle s'élève, le cœur subit des dilatations

successives qui, à leur tour, deviennent permanentes; cet état d'hyper-

tension artérielle peut devenir à son tour une cause d'artério-sclérose

générahsée, laquelle, se localisant sur le myocarde, y détermine des

dégénérescences diverses parmi lesquelles la sclérose dystrophique.

C'est ainsi que, dans mes nombreuses observations de sténocardies

organiques ayant évolué dans le cours de l'artério-sclérose, j'ai noté

parfois dans les antécédents les abus de tabac longtemps prolongés et

répétés. On a rapporté l'exemple d'un malade âgé de soixante ans, qui

fumait depuis de longues années de forts havanes ;
quelques semaines

avant sa mort, il fut pris d'accès de palpitations et d'asthme, la tempé-

rature resta très basse (de 34° 6 à 3(j° 6), le pouls très fréquent et petit

(140-160), les pupilles contractées et presque punctiformes ; à l'autopsie,

on trouva une dilatation avec une dégénérescence du cœur, et un ulcère

de l'estomac ayant déterminé une hémorragie mortelle -.

Voilà un tableau bien sombre des accidents nicotiniques; mais, à ce

sujet, on aurait tort de me ranger parmi ces « jansénistes de l'hygiène »,

qui exagèrent comme à plaisir les méfaits du tabac.

11 s'en faut de beaucoup que tous les fumeurs éprouvent ces accidents.

Le plus souvent, l'usage modéré du tabac est inoBensif ; chez beaucoup,

l'accoutumance est rapide et complète; chez quelques-uns, en vertu

d'une prédisposition particulière, l'intolérance est primitive et absolue
;

chez d'autres qui avaient pu fumer impunément, il s'établit tout à coup

une intolérance secondaire dont il importe d'étudier les principales

causes.

Je vous ai déjà parlé de la relation intéressante donnée par Géhneau,

eu 18G2, au sujet d'une véritable épidémie d'angine de poitrine ayant

sévi à bord du bateau l'Eiubtincade sur des matelots fumant avec rage

du matin au soir et du soir au matin dans un air confiné, et pré-

' Bi.ATiN (Bull. r/én. de Ihcrap , 1870). — Russo-Gimuerti (Soc. d'igiene di Palermo, 1888).

' Favahueb (i>oc. imj>ério-roiiale des médecins de Vienne, 1887).
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disposés à l'intoxication par des maladies antérieures, par le scorbut et

l'alimentation insuffisante. Or, ce sont là précisément les causes prédis-

posantes de l'empoisonnement tabagique auquel les fumeurs sont expo-

sés, etLeudet' a indiqué parmi les circonstances capables de provoquer

l'intolérance de la fumée de tabac : l'adynamie des convalescents, la

nutrition insuffisante, c'est-à-dire l'hypoglobulie ; l'alcoolisme surtout

compliqué de troubles gastriques ; la fatigue intellectuelle et morale, les

excitations anormales de l'apjmreil circulatoire chez les gens anémiques,

lymphatiques ou obèses ; les affections du cœur.

A ce dernier point de vue, la prédisposition est plus évidente, sur-

tout lorsqu'il s'agit d'affections de l'aorte, ou d'une artério-sclérose com-
mençante. Je connais deux fumeurs atteints d'insuffisance aortique qui

ne peuvent faire usage du tabac sans éprouver immédiatement des acci-

dents Cardiaques caractérisés par des palpitations violentes et doulou-

reuses, par des sensations angineuses des plus nettes. J'en ai observé

trois autres qui avaient pu fumer impunément jusqu'à l'âge de quarante-

cinq à cinquante ans, et qui présentèrent alors à cette période de leur

vie oîi ils commencèrent à devenir artério-scléreux, l'intolérance la

plus complète pour la fumée de tabac. 11 est facile de comprendre ces

faits, si l'on tient compte de la tendance aax spasmes artériels que pré-

sentent les artério-scléreux et les aortiques, et de l'action vaso-cons-

trictive de la nicotine. Enfin, ces accidents tabagiques furent encore très

accusés et rapides chez un jeune homme atteint de palpitations de la

puberté.

Ainsi, d'une façon générale, les affections cardiaques constituent pour
le coeur un loctis minons resistentiœ ; mais, parmi elles, ce sont moins
les maladies mitrales que les affections aortiques et artérielles qui pré-

disposent à l'angine et aux accidents tabagiques.

Les affections de l'estomac, les états dyspeptiques, un simple embarras

gastrique, les excès alcooliques, les vives émotions qui amènent à leur

suite de graves perturbations dans le système nerveux, enfin la convales-

cence de maladies graves, peuvent encore devenir des causes occasion-

nelles d'intolérance tabagique. L'n grand fumeur, depuis de longues

années, éprouva pour la première fois des accidents tabagiques (syn-

copes, lipothymies, arythmie et intermittences du cœur) dans la conva-

lescence d'une fièvre typhoi'de grave. Ici, la cause était complexe : elle

devait être rapportée, non seulement à l'état d'anémie dans lequel un«
maladie sévère avait plongé le malade, mais aussi et surtout à l'atteinte

plus ou moins profonde portée au système artériel par la dotliiénentérie,

' Leldet. Clinique méd. de l'Hôtel-Dieu de Rouen, 1874.

HENRI HUCHARD. — SIALADIES Df COEUR. 45
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et qui avait placé ainsi ce convalescent dans un état d'imminence mor-

bide pour la production des accidents nicotiniques.

Les alcooliques supportent parfois assez mal le tabac, surtout lorsqu'ils

présentent des troubles digestifs plus ou moins accentués, des accidents

aigus de l'élhylisme, ou un début d'artério-sclérose.

11 en est de même de la goutte, comme de tous les états morbides

prédisposant aux dégénérescences artérielles.

Dans Fintoxication saturnine, j"ai vu sur\"enir cbcz les fumeurs des

troubles cardiaques (lipothymies, irrégularités cardiaques) que j"ai attri-

bués à une intolérance tabagique transitoire. Celle-ci s"explique-t-elle par

l'état de vaso-constriclion commune aux deux intoxications, tabagique

et saturnine? La chose est probable.

Enfin, les morphinomanes fumeurs sont également très sujets aux

accidents d'intolérance nicotique.

Tous ces faits sont intéressants à signaler, puisqu'ils permettent de ne

pas méconnaître certains accidents tabagiques se produisant dans des

conditions déterminées, et à une époque où l'accoutumance pouvait

sembler définitivement acquise depuis de longues années.

Vous connaissez maintenant l'action physiologique et toxique de la

nicotine, vous n'ignorez pas ses nombreuses causes d'intolérance ; il vous

sera donc plus facile de comprendre les symptômes et les allures cli-

niques de l'angine de poitrine tabagique.

m. Symptômes de l'angijne de I'Oitisixe tabagique. — D'après les dévelop-

pements dans lesquels je suis entré au sujet de l'action physiologique

et toxique du tabac, on peut déjà comprendre que l'angine de poitrine

tabagique répond à trois modalités différentes :

1° L'angine de poitrine fonctionnelle, relativement bénigne, résultant

de l'état spasmodique des artères coronaires sans lésion du myocarde.

C'est l'angine spasmo-tabagique . Elle guérit rapidement par la cessation

de l'habitude de fumer
;

2" L'angine de poitrine onjaniquo, h caractère grave, résultant de la

sclérose coronaire. C'est l'angine sclcro-tahagkjue. Elle ne guérit pas,

elle ne peut plus guérir par la seule suppression du tabac ;

3° Il existe encore une troisième forme d'angine tabagique, la plus

bénigne de toutes, et que j'étudierai plus tard au sujet de mes leçons

sur les pseudo-angines. C'est encore une angine fonctionnelle (angine

rjastro-tahacjique), bénigne, d'origine indirectement tabagique, puis-

qu'elle résulte des troubles digestifs fréquents produits par le tabac (gas-

tralgie, dilatation de l'estomac, insensibilité de sa muqueuse).
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Chez les tabagiques, l'angine de poitrine prend parfois la forme

vaso-molricr, et s'accompagne assez souvent d'accidents absolument

étrangers d'ordinaire à la slénocardie. Parmi eux, il faut citer les ver-

tiges, la sensation de dyspnée, la tendance aux lipothymies et aux

syncopes, une sensation d'affaiblissement extrême, de refroidissement

des extrémités, etc. Ainsi, j'ai vu un fumeur qui éprouvait en même
temps que ses douleurs rétro-sternales, un verlige giratoire des plus

prononcés avec refroidissement extrême des extrémités, frissons et palpi-

tations excessivement violentes. — Un malade présente, outre ses dou-

leurs caractéristiques, de la pâleur de la face, du refroidissement des

extrémités, des sueurs froides, une tendance au vertige, à la syncope,

avec des palpitations et des intermittences cardiaques'. — Un autre

est pris d'angoisse, de vertige, et tombe en syncope ; on constate un
ralentissement du pouls considérable avec des intermittences car-

diaques
; toutes les deux heures environ, le malade était atteint de

crises syncopales avec vertige giratoire, bourdonnements d'oreilles

avec anxiété précordiale, accès de suffocation et de dyspnée. Pendant la

durée de son séjour à l'hôpital, il est privé de tabac, et tous ces acci-

dents cessent comme par enchantement, ce qui infirme le diagnostic de

dégénérescence graisseuse du cœur que l'on pouvait poser en raison du
ralentissement du pouls, des accidents vertigineux et des tendances syn-

copales. Mais un jour, le malade fume de nouveau un cigare, et aussitôt

éclatèrent de nouveau les mêmes accidents qui ne se reproduisirent plus

du moment oîi le malade abandonna pour toujours son habitude.

Ces divers accidents d'empoisonnement niconitique, parfois associés à

l'accès angineux, sont le plus souvent dissociés, comme l'observation

suivante nous l'apprend :

Uu homme de trente-cinq ans, robuste et d'une santé exccllenle.. se met à
fumer une dizaine de cigares par jour. Bientôt, il est en proie à un ner-

vosisme très accentué, il est atteint de quelques troubles visuels (amblyopie,
scotôme), puis de vertiges avec sensation de constriction de la tête, hypé-
rcsthésie de l'ouïe, douleurs rachidiennes, incertitude de la marche, trem-
blement des membres, impuissance génésique, inaiititude au travail, anorexie

et amaigrissement. Le pouls se ralentit et devitMit fuilde. Gel état durait depuis

quelque lenqis, quand un beau jour, il fut pris d'une crise angine use'. Siiumis

aussitôt à un traitement dont l'abstinence complète du cigare Airnia la

base, le malade guérit conqjlètement, et même on put remarquer ki rapi-

dité avec laquelle tous ces accidents disparurent -.

J ai vu plusieurs malades, chez lesquels les accès étaient sinqilement

' Vallix [flevue d'hygiène et de police sanitaire, 1S83).

' RicuTER {Arch. f. Psych. und Nervenk, 1879).
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annoncés par une suffocation étrange dont le siège était aussi bien au

cou qu'à la poitrine, avec sensation de strangulation cervicale , très

légère angoisse sous-stcrnale sans aucune irradiation, accès de palpita-

tions avec arythmie, tendance syncopale et sensation de faiblesse extrême.

On voit donc ici déjà les douleurs angineuses occuper le second plan,

tandis que les accidents généraux d'intoxication tabagique tiennent la

première place.

Un homme qui ne cessait de fumoi' des cigarettes jour et nuit (et l'on

sait que ce sont les fumeurs de cigarettes d'abord, de cigares ensuite,

qui sont le plus exposés aux accidents du tabagisme), éprouvait plusieurs

fois par jour, subitement, un vertige avec sentiment de défaillance

générale « comme si la vie allait cesser », des bourdonnements d'oreilles,

une tendance syncopale , de la dyspnée suivie d'apnée légèrement

angoissante; mais il n'y avait, à proprement parler, aucune douleur

rélro-sternale ou môme irradiée. Le malade — un médecin — avait

peine à croire à l'imminence d'une angine de poitrine , « puisqu'il

n'éprouvait pas de douleur ». Un jour, elle se manifesta en arrière du

sternum, avec irradiation au bras gauche.

Ce sont là des cas de forme ébauchée ou fruste de l'angine taba-

gique.

Mais cette forme ébauchée ou fruste n'est pas spéciale à l'angine taba-

gique ; car la douleur rétro-sternale avec toutes ses irradiations peut

être également très A'ive et dominer la scène pathologique. Un malade

observé par Liégeois, terrassier, faisant un usage immodéré de la chique,

fut pris un jour en essayant de soulever une pierre de grès avec sa

pioche, d'une douleur des plus déchirantes dans la poitrine au niveau

du sternum avec irradiations dans l'épaule et jusqu'à l'auriculaire gauche
;

l'intensité en fut telle qu'il fut obligé de s'asseoir et qu'il crut mourir.

Un autre, observé par Gauthier (de Charolles), âgé de soixante-cinq

ans et fumant la pipe avec excès, fut pris soudainement d'un évanouisse-

sement complet avec sensation énorme de constriction Ihoracique, pâleur

du visage, sueurs froides, pouls serré et ralenti, inspiration pénible et

lourde, sensation de base transversale dans la poitrine et céphalalgie.

Plus tard, les mêmes accidents se reproduisirent avec plus d'intensité

encore, « surtout au point de vue de la douleur précordiale », et ces-

sèrent enfin dès que cet homme usa plus modérément du tabac.

L'angine de poitrine tabagique présente-t-elle également le caractère

de provocation de ses accès par l'effort? Ma réponse, à ce sujet, est affir-

mative, et un médecin principal d'armée, le D' Widai, que j'ai interrogé
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à ce sujet et qui a bien voulu m'adresser plusieurs observalions ', m'a

l'ait la réponse suivante :

« D'après mes observations, les accès d'angine tabagique peuvent

survenir comme les accès d'angine vraie, à la suite de la marche et des

efforts, mais le plus souvent ils sont spontanés. »

Voici une des observations où on note la coexistence d'accès spontanés

et provoqués chez le même malade :

Le D'' E..., âgé de vingt-huit ans, d'une constitution forte, d'un tem-

pérament arthritique, fumait depuis des années, du matin au soir. La ciga-

rette était allumée à la précédente, il n'y avait d'arrêt que pendant les repas.

Dans le courant du mois de novembre 1882. il fut pris d'accès d'angine se

répétant presque toutes les nuits pendant qu'il était couché,[et se traduisant par

un sentiment de sutfûcation subite avec constriction thoracique et irradiation

liouloureuse dans le bras gauche. ElTrayé de ces accès, le D'^ E... cessa brus-

quement de fumer du jour au lendemain, et huit jours après, il n'avait plus

que des accès légers et beaucoup moins pénibles. Pendant un mois encore, il

fut sujet à des crises peu prolongées de constriction thoracique qui surve-

naient après !»(? marche trop rapide ou après un effort quelconque . Enfin,

un mois et demi après le premier accès, il ne ressentit plus rien. L'abstinence

du tabac dura pendant un an sous mes yeux, les accès ne reparurent plus.

Je vous signale quelques accès nocturnes qui paraissent spontanés et

qui ne le sont réellement pas. Car il s'agit souvent, comme j'en ai

observé deux cas, d'individus qui s'endorment dans une atmosphère

enfumée par le tabac. Certaines syncopes nocturnes n'ont parfois pas

d'autre origine.

La lecture de la plupart des observations, comme de presque toutes

celles que nous avons recueillies, permet de formuler cette conclusion :

Les accès disparaissaient rapidement après la cessation complète de

l'habitude de fumer, fait extrêmement important en clinique et commun
à presque tous les accidents du tabagisme. Cette disparition a lieu assez

souvent, dès le jour même oîi le fumeur renonce à sa funeste habitude;

d'autres fois, seulement après huit ou quinze jours.

Mais cette règle souffre quelques exceptions, et, dans certains cas, on

voit encore persister, très atténuées, ces crises douloureuses pendant un

ou deux mois. Or, je crois que le plus souvent cette persistance'des crises
.

est due à deux causes :

1° A l'action du tabac sur les fonctions gastriques, ce qui donne lieu à

des crises pseudo-angineuses dont la disparition ne peut survenir qu'après

la guérison de l'état dyspeptique;

' Ces observations ont été reproduites dans la première édition de cet ouvrage (p. 521-

i29J.
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2" A la lésion scléreusc des coronaires (angine tabagique artérielle)
;

Sans doute, l'existence de l'artério-sclérose tabagique n"cst pas encore

absolument démontrée; cependant, j"ai observé quelques faits qui

semblent plaider en sa faveur.

L'a sous-inlendant militaire âgé de quarante-huit ans (adresse par le

D' Benckart, de Kaisersbcrg en Alsace), ni alcoolique, ni syphilitique, ni

rhumatisant ou goutteux, vient me voir eu février 1888. Le malade, grand

fumeur, n'a renoncé que depuis six semaines, à son habitude. Il y a quatre

mois, il a été pris, en marchant un peu vite, d'une sorte t d'oppression très

douloureuse » qu'il a fait aussitôt cesser en s'arrétant. Le même acccident

se reproduit les jours suivants avec ces caractères. La douleur souvent annon-

cée et précédée par des palpitations violentes, commence au-dessous du sein

gauche, traverse la poitrine jusqu'à l'omoplate correspondante, et consiste

dans une sensation de tenailleuient, d'écrasement, de barre transversale,

d'angoisse telle qu'il a se refuserait alors de marcher, même avec un revolver

appliqué sur la paroi du thorax ». Elle s'étend très vite aux deux bras, sur-

tout au bras gauche jus(]u'au petit doigt qui devient d'une blancheur mate,

« comme si le petit doigt était mort k où il éprouve de l'engourdissement

et des fourmillements. Bientôt, les accès devinrent nocturnes, très violents,

de longue durée {li"2 heure à l heurej et parurent revenir périodiquement

tous les jours entre 9 et 10 heures.

Au cœur et à l'aorte, je ne trouve aucun signe anormal, le pouls radial est

seulement un peu dur et concentré, et les fonctions digestives s'accomplissent

normalement. Après avoir supprimé complètement le tabac, j'instituai la

médication iodurée à la dose de 1 à 3 grammes d'iodure de potassium par

jour, et ce ne fut qu'après 15 mois de ce traiteuient que la guérison put être

déliai tivemenl obtenue.

Voici un autre malade que j'ai vu dans ces derniers temps et dont

l'observation avait été autrefois donnée comme un exemple de guérison'

par le bromure de potassium et les inhalations d'oxygène, ce qui prouve

qu'en matière d'angine de poitrine, il ne faut jamais se hâter de pro-

clamer trop tôt les guérisons.

Le malade fumait avec excès, ayant toute la journée la cigarette à la

bouche et avalant la fumée ; mais à cette époque, on ne constatait absolu-

ment rien d'anormal du côté des vaisseaux. Bientôt, il fut pris de douleurs

pré-sternales très vives avec irradiations à l'épaule, au bras, à la main

gauche et au petit doigt, ce dernier devenant le siège d'engourdissements

et de fourmillements ; il cessa de fumer, et pcndaat quatre ans ne ressentit

plus aucune crise angineuse, quoiqu'il eût repris de temps en temps l'usage

du tabac. En novembre 1886, les crises angineuses se reproduisent avec plus

de fréquence et plus d'intensité, sous l'influence de la marche, d'uu mouve-

ment ou d'un efl'ort, et il cesse de nouveau complètement le tabac. Malgré

cela, les crises persistent avec la même violence, elles sont très intenses,

' Graux (Soc. de Mêd. de Paris, 1881).
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obligeant le malade de s'arrêter à chaque pas et présentant cette parti-

cularité, qu'au mouienl de la crise il survenait un gonflement tel des deux

petits doigts qu'il ne pouvait plus enlever sa bague. Il vient pour la

première fois me consulter en mai 1887 avec son médecin, Raynaud (de

Saint-Etienne). Alors, je constate l'existence d'une légère ectasie aorlique

(la matité de ce vaisseau mesurant 7 centimètres), le premier bruit aortique

est prolongé, le deuxième est retentissant, parcheminé et sourd ; les artères

sont manifestement athéromaleuses
;
je remarque enfin un léger soulève-

ment de la Sûus-clavière, ce qui confirme le diagnostic d'ectasie aortique.

Ainsi donc, ce malade fait de l'artério-sclérose, et comme je ne trouve

aucune autre cause pour en expliquer la production, je pense que c'est

le tabagisme le vrai et seul coupable.

Mais souvent aussi, l'alcoolisme s'allie au tabagisme, de sorte que l'on ne

peut jamais savoir, comme dans quelques observations, si c'est à l'une ou

à l'autre de ces intoxications que l'on doit rapporter les lésions artérielles,

et c'est ainsi qu'on peut attribuer au tabagisme une angine de poitrine

due à des lésions artérielles provoquées par un alcoolisme méconnu'.

Les faits observés me permettent d'indiquer ainsi les caractères cli-

niques de l'angine tabagique :

1° L'angine de poitrine tabagique prend souvent \s. forme vaso-motrice

(pâleur extrême de la face avec vertiges, resserrement du pouls, tendance

syncopale, anxiété précordiale avec ou sans douleur, refroidissement des

extrémités, sueurs froides)
;

2° L'attaque angineuse est souvent associée à d'autres accidents d'em-

poisonnement nicotinique : vertiges, bourdonnements d'oreilles, dys-

phagie, céphalalgie, suffocation et dyspnée (asthme nicotinique) ; sensa-

tion de faiblesse générale, de vague cérébral, hypéresthésie rachidienne,

troubles de la vue, etc. Mais ces accidents peuvent être dissociés et

s'observer aussi en dehors des accès
;

3° Les angineux tabagiques présentent presque toujours, en dehors

ou dans le cours de leurs accès, des troubles dans le fonctionnement du

cœur : ralentissement avec affaiblissement des battements cardiaques,

tachycardie ou bradycardie, intermittences, arythmies, palpitations, ten-

dances lipothymiques ou syncopales, accès de palpitations avec irrégu-

larités extrêmes du cœur (folie cardiaque, dclirium cordis) :

4° Les attaques angineuses sont assez souvent très pénibles et com-

plètes par l'intensité des douleurs et leurs irradiations. Mais, c'est dans

l'angine tabagique surtout qu'on observe les formes ébauchées &i frustes,

consistant dans l'existence d'une dyspnée avec légère angoisse précor-

' lliuTZ {Société médicale des hôpitaux de Paris, 1887).
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diale, ou simplemenl dans un peu de gêne sous-sternale avec sensation

d'arrêl du cœur et de mort imminente;

5° L'angine tabagique présente le plus souvent des accès spontanés
;

ils peuvent être aussi provoqués par la marche ou l'effort. Elle offre donc

les caractères cliniques de l'angine coronarienne;

G" Les accès de l'angine fonctionnelle tabagique due au rétrécissement

spasmodique des coronaires, disparaissent rapidement après la suppres-

sion absolue du tabac, caractère clinique presque conmmn à tous les

accidents du tabagisme sans lésions;"

7° Il n'en est pas de même des accès de l'angine organique tabagique

due au rétrécissement organique des coronaires (par artério-sclérose nico-

tinique) : cette forme est plus tenace, elle ne disparait que lentement,

ou elle peut être permanente ; elle est justifiable de la médication iodurée
;

8" 11 existe encore une autre forme de sténocardie, la plus bénigne

de toutes : elle est d'origine, mais non de nature nicotinique ; elle est

duc à l'état dyspeptique produit par l'abus du tabac ; elle guérit par la

suppression du tabac et par la disparition de l'état dyspeptique.

IV. Pronostic — Puisque l'intoxication tabagique peut, à la longue, pro-

duire la sclérose artérielle, on comprend que l'angine de poitrine symp-

toraatique de la coronarite se termine par la mort.

D'un autre côté, — quoique le fait soit extrêmement rare, la science

n'ayant relevé qu'un seul cas concluant de ce genre — la mort peut

survenir dans l'angor tabagique, en l'absence de toute lésion du côté de

l'aorte ou des coronaires. II s'agit encore là d'une angine de poitrine par

ischémie du myocarde, celle-ci étant due à un état spasmodique des

artères cardiaques.

J'ai cité le fait auquel je fais allusion dans mon travail de 1883 :

Il s'agissait d'un homme de quarante-deux ans, non alcoolique, qui de-

puis une vingtaine d'années fumait journellement soixante à quatre-vingts

cigarettes. En 1872, il a une première attaque d'angine de poitrine sur-

venant après une période de troubles digestifs tenaces. Il continue néan-

moins ses excès tabagiques, et en juin 1873, il meurt subitement après

déjeuner. A l'autopsie, on trouve une intégrité absolue de tous les or-

ganes ; le cœur, l'aorte et leurs plexus nerveux ne présentaient aucune

lésion, et les artères coronaires ouvertes étaient perméables et vides.

De son côté, F. Siredey m'a cité deux cas de mort par angine nicotinique

à l'âge de trente-huit et de cinquante ans chez deux individus indemnes

de toute intoxication par l'alcool. Mais, dans ces deux cas, il n'y a pas

eu d'autopsie, et l'absence de signes cardio-aortiques constatée pendant
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la vie n'est pas un argument suffisant contre la possibilité de lésions

artérielles ou cardiaques. Rappelez-vous, à ce sujet, Tobservation que

j'ai publiée avec mon interne, le D' Pennel : Alors, l'aortite avait été

absolument latente ; le malade était fumeur, et avant même d'être

terrassé par son accès angineux, il venait de fumer plusieurs cigarettes,

de sorte que, si la nécropsie n'eût pas été pratiquée, on n'eût pas manque

d'attribuer ce cas mortel à la seule influence d'une intoxication tabagique

sans lésions. Or, on a trouvé à l'aulopsie une oblitération complète

d'une des artères cardiaques par une plaque récente d'aortite.

Enfin, dans certains cas de mort d'individus ayant passé la nuit dans

une chambre enfumée, ou qui avaient fait un abus excessif de tabac, il

s'agit d'intoxication générale par la nicotine où l'angine de poitrine n'a

joué qu'un rôle très elTacé et secondaire.

Malgré toutes ces restrictions et ces causes d'erreur, j'admets et

j'affirme que l'angine tabagique peut déterminer la mort : quelquefois,

lorsqu'elle est liée à la sclérose coronaire ; très rarement, lorsqu'elle est

due au spasme coronaire
;
jamais ou presque jamais, lorsqu'elle est

d'origine gastrique, c'est-à-dire lorsqu'elle résulte de troubles dyspep-

tiques provoqués par le tabac. Dans le premier cas, il s'agit de l'angine

scléro-tabagique ; dans le deuxième, de l'angine spasmo-tabagiqiie ; dans

le troisième, de l'angine gastro-tabcu/ique. La dernière variété doit être

rangée parmi les pseudo-angines qui seront étudiées dans une des leçons

suivantes. Vous connaissez déjà la première d'après la description que

je vous ai donnée de l'angine de poitrine. Celle-ci présente plusieurs

caractères distinctifs avec l'angine spasmo-tabagique, comme le tableau

suivant va le démontrer :

Angine de poitrine

(liar sclérose coronaire).

Cause anatomiole ; aortite, sclérose et

sténose des coronaires.

Symptômes : accès J'angor isolés de tout

autre accident.

— ,\ccès angineux, souvent en l'absence

de troubles cardiaques. Accès de

courte durée.

— Accès le plus souvent provoqués, ra-

rement spontanés.

Pronostic : lente disparition des accès

par le traitement. Mort très fré-

quente.

Angine spasmo-tabagique

{par sjHisme des coronaires).

Cause anatomique : état spasmodique
des coronaires.

Symptômes : accès d'angor associés à des

accidents divers d'intoxication taba-

gique : vertiges, troubles gastriques

et respiratoires, etc.

— Accès angineux s'accompagnant sou-

vent de troubles dans le i'^inclionne-

ment du cœur : ralentissement des

battements, intermittences, aryth-

mies, palpitations, lipothymies, etc.

Accès souvent plus longs.

— Accès spontanés le plus souvent, ra-

rement provoqués.

Piio.xosTic : rapide disparition des accès

par la suppression de la cause [labacj.

Mort très rare.
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Vous voyez, par ce tableau, que les distinctions cliniques séparant

l'angine de poitrine (due à la sclérose des coronaires) de l'angine spasmo-

tabagique (due au spasme des coronaires) sont peu accentuées. C'est là

une preuve de l'identité de leur mécanisme et de leur nature. J'ai donc

eu raison de vous décrire la seconde à la suite de la première, et de les

ranger toutes deux dans le même cadre nosologique, quoiqu'elles pré-

sentent un pronostic sensiblement diiïerent.

V. TuAiTEMEis'T. — 11 diffère suivant les cas :

r Quand l'angine de poitrine tabagiqueest liée à la sclérose coronaire,

elle est justifiable du traitement que je vous ai exposé dans la dernière

leçon ;

2° Quand elle résulte d'un état spasmodique des coronaires, il suffit

souvent de la suppression absolue du tabac pour amener la disparition

rapide et complète des accès.

3° Quand elle est due à la dyspepsie nicotinique, c'est celte dernière

qu'il faut avant tout combattre
;

La suppression complète et définitive du tabac doit être imposée d'une

façon générale à tous les angineux.

Quelquefois cette suppression n'est pas suffisante, il faut encore, com-

battre les accès lorsqu'ils se produisent. Vous y arriverez par les inha-

lations de nitrite d'amyle, et aussi par la prescription quotidienne de

huit à dix gouttes de la solution alcoolique au centième de trinitrine, ces

deux médicaments possédant, par le fait de leurs propriétés vaso-dilata-

trices, une action remarquable sur la forme de sténocardie due à la

vaso-constriction des coronaires.

VI. — Valcoolisme dont vous connaissez l'action sur le système artériel,

et le tabagisme que je viens d'étudier, peuvent donner lieu à des accidents

angineux. Pour ces deux intoxications, la démonstration est faite depuis

longtemps. En est-il do même pour d'autres causes toxiques ou infec-

tieuses ? C'est ce que nous allons vuir.

Ver//otisme est sans doute, par suite do l'action vaso-conslriclive du

seigle ergoté, caimble de produire quelques manifestations angineuses;

mais la question reste en suspens; et si Nesley Mills a observe des acci-

dents douloureux ressemblant à l'angine de poitrine après une applica-
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lion locale d'ergotine, ce fait est insuffisant pour démontrer Texistence

d'une slénocardie crgolique.

Il en est de même de Vimpaludisme aiyn qu'on pourrait bien accuser,

par analogie, de produire des ischémies viscérales ou cardiaques, puis-

qu'il donne lieu si souvent à des troubles vaso-moteurs et à la syncope

locale des extrémités. Je n'ai pu trouver à ce sujet qu'une seule observa-

tion', dans laquelle les attaques d'angor pectoris survenaient après les

frissons de l'accès de fièvre chez un paludique atteint de la maladie de

Raynaud. Mais, cette observation est sujette à contestation, puisque le

malade présentait « un bruit de souffle systolique assez râpeux ». Or, à

ce sujet, il suffit de vous rappeler que Yimpaludisme chronique prédis-

posant dans une certaine mesure aux dégénérescences artérielles, peut

ainsi donner lieu, quoique rarement, à la production de lésions corona-

riennes. Mais, dans ce cas, l'angine de poitrine ne procède pas directe-

ment de l'impaludisme puisqu'elle est due à l'altération artérielle.

L'angine de poitrine dans l'empoisonnement par ïoxt/de de carbone

attend encore sa preuve, quoique J. Renaut (de Lyon) ait vu survenir

sous cette influence des troubles passagers du muscle cardiaque (palpi-

tations, faux-pas du cœur, tendance à l'état syncopal, etc.), et des acci-

dents ressemblant d'assez loin à l'angor pectoris '.

Il n'en serait pas de même de l'influence du ihé, et dès 1817, Percival

rapportait une observation suivie d'autres faits signalés ensuite par

Stokes '.

J'ai observé, pour ma part, deux cas d'angine de poitrine chez des

malades faisant abus du thé :

M™^'S ., âgée de trente ans, de cotislilutLon lyniphaliqiie, aurait présenté, il

y a trois ans, quelques accidents du coté de la poitrine caractérisés par des

bronchites répétées et une toux fréquente. Plusieurs médecins consultés à
l'étranger, en Allemagne, en Espagne et en Angleterre où la malade s'est

trouvée successivement, ont été d'un avis différent, les uns admettant une
tuberculose au premier degré et à droite, les autres soutenant qu'il n'y avait

aucuue trace d'aU'ection tuberculeuse. En tout cas, je ne constatai au mois
d'avril 1886, aucun signe permettant d'affirmer l'existence d'une tubercu-

lose conunençante. Ce qui tourmente le plus la malade, c'est 'l'existence,

' Moi usni-. Etude clinique sur l'aspliyxie locale des extrémités et sur quelques autres
troubles vaso-moteurs dans leurs rapports avec la lièvre intermittente {Arch. de ntàj.

navale, 1880).

' lÎESAiT. Contribution à l'Iiistoire de quelques cardiopathies d'origine anoxémique
(stéatose cardiaque, anyinc de poitrine, etc.) [Lijon médical, IX.SO).

' Edward Percival. Quelques remarques sur les effets médicamenteux et délétères du
llié vert (Dublin Hospilal Itcporls, 1817). — Stokes (toc. cil.).
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depuis plus de deux ans, d'accidents exlrêmemenl douloureux qui sur-

viennent de la façon suivante : subilenienl, sous rinfluencc d'une éniolion,

ou encore d'une façon spontanée, pendant le jour et le plus souvent pendant
la nuit, elle est prise de folles palpitations « à lui rompre la poitrine » , à

un tel point que la paroi précordiale paraît violemment soulevée en masse,

puis une douleur extrêmement vive commence à la pointe du cœur sous

le mamelon, remonte vers le sternum, irradie au cou, à la face, et de
là se dirige vers le bras gauche où elle ne dépasse pas le coude ; la

malade alors, en proie à une vive angoisse, se soulève, se penche en

avant, et attend pendant quelques minutes que l'orage se calme. La face

se couvre parfois d'une sueur froide, 'devient très pâle, et les extrémités

se refroidissent. Ces accès se sont produits un très grand nombre de fois,

presque tous les jours ou tous les deux jours, depuis deux ans.

L'examen du cœur et de l'aorte est absolument négatif, et les deux

pouls sont normaux et égaux. Cette dame n'est ni nerveuse, ni rhumati-

sante. C'est alors que, recherchant dans ses antécédents héréditaires ou

personnels, pour bien connaître l'origine de ces accidents cardiaques,

j'appris qu'elle faisait depuis près de deux ans et demi un abus de thé très

fort qu'elle prenait à la dose de six à huit tasses par jour. Pensant que

cet excès pouvait être la cause de ces attaques angineuses, j'ordonnai pour

seule prescription de cesser l'emploi de cette boisson. Après quinze jours,

les accès avaient complètement disparu, et aujourd'hui la septembre 1886,

la malade ne conserve plus que le souvenir des attaques passées.

M""' B..., âgée de quarante-six ans, sans antécédents névropathique ou

rhumatismal, sans aucune trace de lésion aortique ou cardiaque, vient me
consulter pour des palpitations extrêmement violentes qui surviennent dans

la journée ou la nuit, le plus souvent d'une façon spontanée, avec douleur

à la partie moyenne du cœur, se propageant jusqu'au cou et à l'épaule

gauche. L'angoisse est peu marquée. J'apprends qu'à l'occasion des visites du

jour de l'an, cette dame avait bu quotidiennement depuis quinze jours

trois ou quatre tasses de thé assez fort, et qu'elle avait continué depuis cette

époque jusqu'au mois d'avril à prendre quatre à cinq tasses de thé pendant

ses visites, à cause de la coutume du lea (ive o'clock. Je lui fis supprimer

cette habitude et tous les accidents disparurent.

Ces observations ne sont pas absolument concluantes. Je commence

par les miennes : elles sont relatives à des femmes, et par conséquent,

on peut toujours et on doit discuter l'influence d'un état névropathique

primitif, ou d'une névropathie secondaire produite par le théisme, et

devenant ainsi la cause indirecte d'accidents pseudo-angineux.

Ce qui le prouve, c'est que dans une de ses observations, Stokes

insiste sur l'existence d'accidents névropathiques rappelant ceux de

ragoraphobie : « Le malade ne pouvait marcher sur un terrain uni, au

point que, pour traverser la ville, il était obligé de se tenir aux barreaux

qui bordent le chemin », et cependant il pouvait gravir ou descendre

à la course les montagnes les plus accidentées.
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Quant aux observation? de Harvey et de Percival, elles sont encore

sujettes à contestation; car on y lit que les malades ont eu ces crises

angineuses « après avoir absorbé plusieurs tasses de thé vert », et Ton

peut dès lors incriminer l'état gastrique.

Néanmoins, l'abus du thé, plus que celui du café, est capable de déter-

miner des troubles cardiaques parmi lesquels des palpitations extrême-

ment violentes et pénibles occupent la première place. Ces palpitations

sont du reste notées dans beaucoup de ces observations, et dernièrement

Potain attirait comme moi l'altenlion sur ce point :

« J'ai vu, dit-il, un confrère sujet h des palpitations fréquentes, éner-

giques, intenses, presque continues, qui avaient l'ait croire à une afTec-

tion cardiaque. C'est à ce point que le jour où je le vis, il venait ne

me demander qu'une chose : combien il lui restait de temps à vivre. Je

l'auscultai. Xe trouvant pas de le'sions cardiaques capai^les d'expliquer les

symptômes dont se plaignait le malade, je songeai à des palpitations

indépendantes d'une lésion organique, et je cliercliai dans l'histoire du
malade si je ne rencontrerais pas une circonstance capable de les expliquer,

tlomme il n'y avait pas l'ombre d'une maladie nerveuse, je recherchai si

je ne trouverais pas l'explication désirée dans l'hygiène suivie par le malade,

(l'est alors que j'appris qu'il faisait ha])ituellement un usage excessif du
thé. Le thé fut supprimé et la maladie du cœur disparut '. »

Le thé renferme près de 2 pour 100 de caféine, tandis que le café

n'en contient que 0,20 ou 0,80 pour 100, 1.') pour 100 d'acide tannique,

au lieu de 5 pour le café, li est probable que l'action physiologique du

llié est due, non seulement à la caféine, mais aussi et surtout à l'essence

qu'il contient. Dans tous les cas, la caféine du café est absolument ana-

logue à la caféine ou théine du thé, et l'une n'a pas une action plus

forte que l'autre, contrairement à l'opinion de quelques auteurs.

Chez les dégustateurs de thé en Amérique, Morton (de New-York) a,

(lés 1879, constaté les signes d'un véritable empoisonnement caractérisé

par de l'excitation cérébrale, de la céphalalgie, un sentiment d'augmen-

lation des forces; puis bientôt, par des accidents de dépression, par de

l'affaissement mental, de l'insomnie, des terreurs, des hallucinations de

l'ouie, l'augmentation de la diurèse et la dyspepsie. De son côté, Wil-

liam Bullard (de Boston), revenant encore sur cette question, confirmait

ces dernières recherches, et signalait chez les buveurs de thé (par pro-

fession ou par passion) l'existence de troubles psychiques , d'altérations

fonctionnelles de la sensibilité et de la motilité, de troubles gastro-intesti-

naux, et d'un état neurasthénique des plus prononcés.

' Semaine médicale, 1884.



718 VINGT-CINQUIEME LEÇON

Tous ces accidents, bien mis en relief par Eloy', ne pcuvenl-ils pas

èlre invoqués pour expliquer la production des accès angineu\ ? Il en

résulterait que ceux-ci seraient produits indirectonent par le thé, et seu-

lement à la faveur de la neurasthénie et des troubles dyspeptiques qu'il

détermine.

Il en serait de même pour le cafi', et Gueilliot (de Reims)-, dans

ses études sur le « caféisme chronique », n'a pas noté, plus que moi,

l'existence de crises angineuses. Mais, -comme l'abus du thé, le caféisme

chronique aboutit le plus souvent à des symptômes de dyspepsie, de

nervosisme, à des névralgies diverses, à une excitation cardiaque carac-

térisée par de violentes palpitations augmentées encore par l'état ané-

mique des sujets, à des secousses musculaires et à du tremblement. Dans

ces conditions, je ne serais pas étonné de v^oir signalée un jour l'exis^

tence de crises ^j.s-p^flfo-angineuses; mais alors, celles-ci ne relèveraient

qu'indirectement de l'intoxication caféique à la faveur de troubles gas-

triques et névropathiques produits par celte dernière.

Je vous ai montré dernièrement un malade qui absorbait depuis deux

ans, près d'un demi-litre d'infusion de café par jour. II en était résulté

un état névropalhique très accusé, et l'existence de palpitations doulou-

reuses très intenses, s'accompagnant le plus souvent d'une sensation

d'angoisse cardiaque. — De son côté, Max Cohn' a observé un cas de

caféisme aigu chez un malade qui avait fait usage d'une infusion de

80 grammes de graines torréfiées de café. Deux heures après, survinrent

des vertiges, de la céphalalgie, un tremblement généralisé, des palpita-

tions aiïffoissautes, des nausées et des vomissements, des rougeurs de la

face, une angoisse précordiale sans irradiations douloureuses; le pouls

était à dOO, très plein; les battements du cœur étaient normaux, et le

malade éprouvait de fréquents besoins d'uriner.

Que conclure de tous ces faits ? C'est qu'il s'agit le plus souvent

d'accidents pseudo-angineux; c'est que l'étude de ces angines toxiques

constitue encore un chapitre d'attente. Il n'y a d'exception que pour les

angines tabagiques, dont je vous ai prouvé l'existence réelle, et dont je

vous ai tracé les caractères cliniques.

' Ch. Eloy. I.a maladie des buveurs de thé (Union méd., 1888).

' GrciLLiOT (de Reims). Union mcdicals et scienlifique du \ord-Esl, 1885, et Revue 'jéné-

rale de clinique et de t/iérupeutique, 1888.

' Max Cohn. [Tiicrap. monatsliejle, 1889.)
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PSEUDO-A'NGINES NÉVROSIQUES

(névralgies cardiaques, PRÉCÛRDIALGIES, CARDIAIGIES

C A RDIACALGIES, CARDIODYMES

DifTérences séparant Tangine coronarienne des pseudo-angines des hystériques, des

neurasthéniques, des dyspeptiques, etc. // n'y a qu'une angine de poitrine, toutes

/t's antres sont fausses.

I. Pseudo angine de poitrine hystérique. — Deux observations mises en opposition :

l'une, concernant une angine coronarienne, l'autre une pseudo-angine hystérique.

L'angine hystérique peut se rencontrer dans les quatre circonstances suivantes :

1" Angor Iiyslérique chez l'homme. — Observations.

2» Angor hystérique, première manifestation de la névrnse. — Exemples d'hystéries

à début viscéral (débuts gastrique, pulmonaire, cardiaque). Caractère périodique

et nocturne de certaines manifestations hystériques. — Exemples d'hystéries viscé-

rales débutant par le cœur et par un accès pseudo-angiueux.

3" Angor hystérique chez les cardiaques et les aortiqiies. — Caractères cliniques

permettant de reconnaître une pseudo-angine hystérique chez un malade atteint

d'afTection cardio-aortique.

4° Angor hystérique ch?z les cardiaques héréditaires. — L'hérédité crée dans les

organes des loci minoris resistcntise.

b" Angor pectoris dans le cours d'une hystérie confirmée. — Observations.

Diagnostic. — a). Angine coronarienne fréquente ii l'âge de l'artério-sclérose, après

quarante ou cinquante ans. Angine fausse des hystériques pouvant exister dès

l'âge de six ans :

b). Angine vraie plus fréquente chez l'homme ; Angine fausse hystérique, plus

fréquente chez la femme
;

c). Dans l'angine vraie, provocation des accès par tout acte nécessitant un cfForl
;

dans l'angine fausse, spontanéité des accès, lesquels sont souvent périodiques,

nocturnes, revenant à la même heure
;

d). La pseudo-angine hystérique pi-esquë toujours alliée à d'autres syniptômes

névrosiques : ancsthésie de l'épiglotte, hémianeslhésie, hypéresthésie ovarienne.

Les crises sont souvent précédées, accompagnées ou suivies de symptômes névro-

pathiques;

e). Forme vaso-motrice fréquente dans la pseudo-angine hystérique
;

/). Forme névralgique
;

g). Forme mixte, névralgique et vaso-motrice ;

h). Caractères de la douleur : sensation de distension du cœur, d'un cœur trop

gros. Souvent longue durée des accès. Attitude différente des malades dans l'an-

gine vraie et les pseudo-angines
;



720 VINGT-SIXIÈME LEÇON

i). Dans Tangine vraie, c'est l'ischémie du myocarde, c'est la lésion artérielle

qu'il faut combattre, la douleur n'est qu'un élément secondaire. Dans l'angine

l'aiisS'', la douleur du plexus cardiaque est le l'ait dominateur;

j). (jravité souvent inexorable de l'angine vraie qui peut tuer sans douleur;
bénignité de la pseudo-angine qui ne tue jamais, même avec les plus violentes

douleurs. — Alédication artérielle daus le premier cas ; médication antinévralgique

ou antiiierveuse dans le second.

!I. Pssudo-angine de poitrine du goitre exophtalmique. — Caractères cliniques sem-
blables à ceux de la pseudo-angine de poitrine hystérique, le goitre exophtalmique
étant une névrose généralisée, proche parente de l'hystérie, et non une névrose

cardiaque. — Possibilité d'angine coromirienne dans le goitre exophtalmique, due
aux lésions de l'aorte et des artères cardiaques.

III. Pseudo-angines de poitrine dans la neurasthénie et le neuro-arthritisme .
—

Exposé clinique de la neurasthénie; ses relations étroites avec l'arthritis. — Pseudo-
angine neurasthénique ou neuru-arthrilique par névralgie ou névrite du plexus

cardiaque; tableau du diagnostic entre l'angine artérielle et la pseudo-angine ner-

veuse. Observation d'angine coronarienne compliquée de pseudo-angine névral-

gique ou névritique. — Exemple de zona aorlique.

IV. Pseudo-angine de poitrine dans l'épilepsie. — Erreurs de diagnostic. Conclusion :

L'aivjine de poitrine n'est pas une manifestation de l'épilepsie.

T.uiLEAU DiAG.NOSTinuE de l'angiue vraie et de la pseudo-angine hystérique.

TiiMTEME.NT. — Injections de morphine, inhalations d'élherou de chloroforme dans la

forme névralgique ; inhalations de nitrite d'amyle dans la forme vaso-motrice.

Trinitrine. Frictions excitantes sur les membres. Chloral, bromure, aconitine, cou-

rants continus, hydrothérapie. Préparations de quinine. Pulvérisations d'éthcr ou
de chlorure de méthyle sur la colonne vertébrale dans l'hystérie compliquée d'irri-

tation spinale. Cautérisations ponctuées sur le trajet du rachis. — Traitement

hydrominéral. Traitement moral, suggestion, changement de milieu, isolement.

Il y a une angine de poitrine qui se termine presque toujours par la

mort subite ; il y a des pseudo-angines ' qui se terminent presque

toujours par la guérison. La première, d'origine coronarienne, ne guérit

que par l'intervention d'une médication appropriée, s'adressant cala lésion

artérielle; les secondes, qui n'ont de l'angor pectoris que l'apparence,

guérissent spontanément, malgré la médecine et les médecins, en l'ab-

sence de toute médication, ou encore au moyen de médications diffé-

rentes visant les causes nombreuses et variables qui en provoquent les

accès

.

C'est ce que je veux vous démontrer en étudiant les caractères clini-

' Voii'i un point d'histoire qni n'est pas sans intérêt :

Le mot - pseudo-angine » a été employé pour la première fois en 1846 par Laktiguf.,

qui avait établi une distinction imporlante entre la névralgie des nerfs cardiaques ou
angine de poitrine, et la névralgie du nerf pneumogastrique ou pscucto-angine dilTérant

de la première « par le caractère de la douleur, par les étoulTements dont elle s'accom-
pagne, par la persistance des accès, etc. .

Celte distinction est bien subtile, d'autant plus que l'auteur écrit ensuite : « Dans l'an-

gine de poitrine, la névralgie ne reste pas bornée aux nerfs cardiaques; elle ne tarde pas
à s'étendre, mais sans conserver son caractère aigu, aux parties ascendante et descen-
dante du pneumogastrique; de là, gêne de la respiration, malaise, engourdissement après

le paroxysme; disparition lente et non plus soudaine des attaques, etc. »
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ques des anginoïdes nerveuses (névrosiques ou réflexes). Vous verrez

ainsi que les symptômes angineux des Iiyslériques, des neurasthéniques,

des dyspeptiques et des arthritiques ditfèreut à tous les points de \Uti de

l'angine coronarienne, ou maladie de Rougnon-Heberden.

I. Pseudo-angine de poitrine hystérique.

Pour bien faire saisir les éléments de ce diagnostic, le hasard nous

sert aujourd'hui, je puis vous présenter deux femmes couchées dans

la même salle et atteintes toutes deux de phénomènes angineux d'une

nature absolument dilférente :

L'une (n" 26 de la salle Récaraier), âgée de cinquante-deux ans, est

atteinte d'un rétrécissement aortique avec aortite chronique. Au mois de

décembre 1883, étant alors dans mon service à l'hôpital Tenon, elle eut

une poussée d'aortite aiguë durant laquelle elle éprouva, sous l'influence

d'un effort, une crise violente de sténocardie caractérisée par une douleur

rétro-sternale très vive, une sensation d'étau et d'angoisse, de compres-

sion avec irradiations à l'épaule et au coude gauches. L'effort cessant,

l'orage s'est vite calmé, la douleur constrictive a disparu -en quelques

minutes. D'autres paroxysmes douloureux sont survenus encore, mais

toujours avec le même caractère de provocation par le moindre mouve-

ment, à ce point que lorsque je vins à l'hôpital Richat, j'ai hésité, par

humanité, ;i accomplir son désir de me suivre dans mon nouveau service.

La poussée d'aortite dont elle avait été atteinte s'est amendée; sous

l'influence probable du traitement ioduré, les accidents angineux n'ont

plus reparu depuis trois mois; la malade a pu arriver dans notre ser-

vice, elle est devenue calme et paisible dans son lit, et à la voir ainsi

superficiellement, vous pourriez la croire guérie, ou regarder son affec-

tion comme tout à fait bénigne. Ce serait là une grave erreur.

Dans un lit voisin (n° 18 de la même salle), se trouve une autre

femme, jeune, âgée de trente ans, bien constituée, avec des antécédents

neuro-arthritiques des plus prononcés. Son père est dyspeptique et

atteint de lithiase biliaire ; sa mère est nerveuse, impressionnable à

l'excès, sujette à des migraines et à des douleurs de rhumatisme vague ;

une de ses sœurs est hystérique ; son grand-père paternel est mort à

soixante-huit ans d'un anévrisme de l'aorte, son grand-père maternel

d'un affection de cœur ; sa grand'mère maternelle d'une hémorragie

cérébrale, l'une de ses tantes est goutteuse.

Vous voyez dans tous ces antécédents une preuve nouvelle de l'affir-

HE.NRI ULCHARU. — MALADIES DC CŒDR. 46
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mation que vous m'entendez souvent émettre, et que j'ai formulée pour

la première fois, il y a longtemps déjà, dans le Traité des névroses, sur

les rapports pathogéniques établissant une certaine parenté entre les

niiinifestalions arthritiques et les maladies nerveuses. Car cette jeune

femme est névropathe, hystérique. J'en ai pour preuve l'existence chez

elle des « stigmates de la névrose » : anesthésie complète de l'épiglotle.

hypéresthésie ovarienne gauche, hémi-aneslhésie sensitive et sensorielle

avec dyschromatopsie du même côté.

Tous les soirs, à la mi'me heure, alors qu'elle est dans le calme le

plus absolu et qu'elle ne se livre à aucun effort, on la voit prise subite-

ment de palpitations violentes avec douleur très vive à la région précor-

diale, sensation de constriction thoracique, irradiations jusqu'au cou, à

la mâchoire, à l'épaule gauche, et engourdissement de tout le bras. Le

pouls est vibrant et précipité, la face vultueuse; la malade, en proie à une

anxiété extrême, s'écrie qu'elle va mourir si on ne lui porte secours;

elle demande de l'air et fait ouvrir les fenêtres. Les mains et les extré-

mités inférieures sont froides et presque glacées, elle claque dos dents

parce qu'elle est agitée par un grand frisson, et cet accès ne se calme

qu'après une heure et demie.

Déjà, elle avait eu pendant la nuit, au commencement de l'année 1882,

quelques crises moins violentes, mais seulement caractérisées par des

étouffements, de l'oppression et des palpitations; puis en décembre 1883,

ces accès avaient changé de nature, se reproduisant tous les soirs et

toutes les nuits avec ce luxe symptomatique que je viens de vous tracer.

Le 1" février 1884, les crises deviennent subitement diurnes, revenant

toujours aux mêmes heures, cà 10 heures du matin et à 4 heures du soir.

Le 12 février, elle quitte la salle, elle va se promener au dehors et

revient immédiatement à son lit en proie à une crise des plus violentes

qui dure deux heures et demie. Cette fois, ce sont les troubles vaso-

moteurs qui dominent la scène : la face est pâle, les bras et le bout

des doigts sont blancs et presque exsangues, les extrémités froides, le

pouls radial est faible, petit, contracté; la syncope à chaque instant im-

minente. La malade accuse des éblouissements, des vertiges ; le dia-

phragme est agité de secousses rythmiques, et lorsqu'on promène le

doigt sur le trajet des deux nerfs phréniques, on détermine une douleur

très vive, surtout à gauche. Puis, l'accès reprend de temps en temps une

intensité nouvelle, la patiente porte à chaque instant la main au cœur,

voulant y arracher un poids énorme qui l'étouffé ; la douleur en « traits

de feu » irradie à l'épaule gauche, au bras, à l'avant-bras et jusqu'aux

derniers doigts qui deviennent extrêmement pâles et insensibles. Au
sortir de cette crise, qui a duré deux heures et demie, la malade est
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atleinte d'amblyopie qui dure encore toute la journée, et d'une aphonie

complète qui, depuis un mois, a résisté à tous nos moyens.

Voilà deux malades que je viens de vous opposer. Si vous mesurez la

gravité d'une affection à l'intensité de ses symptômes, à ses allures tapa-

geuses, à la durée des accès, à la multiplicité et au tumulte des accidents,

vous penserez sans doute que cette jeune femme est gravement atteinte,

cl que la situation de la première comporte un pronostic bénin. Je suppose

— et cette supposition est souvent réalisée, — que celle-ci ne présente

aucun signe stéthoscopique d'une aorlite ou d'une lésion quelconque de

l'aorte, la lésion étant seulement limitée au pourtour des artères coro-

naires, aurez-vous l'idée que cette première malade, ayant présenté seu-

lement quelques crises angineuses promptement réprimées et rapide-

ment disparues, est plus gravement atteinte que la seconde, tourmentée

sans cesse par des crises plus fréquentes, d'une durée plus longue, d'une

provocation plus facile et d'une intensité en apparence plus alarmante?

Sans doute, vous avez eu ici, pour éclairer ou conduire votre diagnos-

tic, l'existence de symptômes et d'antécédents nerveux qui vous ont

permis d'admettre assez facilement une angine de poitrine hystérique.

Mais, lorsque la slénocardie affecte un jeune homme chez lequel vous

n'avez ni su ni pu encore dépister la grande névrose, lorsqu'elle est

la première et la seule manifestation d'un état névropathique ou d'une

hystérie naissante, ou enfin, lorsqu'elle éclate sur un malade atteint inci-

demment d'une affection de l'aorte, votre embarras pourra être grand. Et

cependant, j'affirme que le diagnostic est facile dans la plupart des cas,

et même dans ceux auxquels je viens de faire allusion ; j'affirme que le

pronostic peut et doit se faire : la première malade mourra très proba-

blement' ; la seconde guérira sûrement".

Etudions donc les conditions diverses dans lesquelles peuvent appa-

raître les manifestations pseudo-angineuses de l'hystérie.

i" Pseudo-anrj'ine hystérique chez l'homme. — Vous savez que l'hystérie

chez l'homme est plus fréquente qu'on le croyait autrefois ; vous devez

donc vous attendre à rencontrer la slénocardie parmi ses manifestations.

Voici un des exemples que j'ai observés :

Un jeune homme de trente-quatre ans m'est adressé en janvier 1885,

comme atteint d' « angine de poitrine vraie ». C'était là une erreur qui trou-

vait sa raison apparente dans la grande intensité des crises angineuses,

' Deux mois après celte leçon, la malade mourait subitement.

' Un mois après cette leron, la malade sortait de l'hôpital, complètement guérie.
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et aussi dans ce fait, que le malade avait été autrefois réformé pour

une hypertrophie du cœur. Il avait sans doute eu des palpitations et une

hypertrophie cardiaque de la puberté, car lorsqu'il vint me consulter, il

ne présentait rien d'anormal du côté du système circulatoire. En tout

cas, j'insiste sur ce fait important au point de vue de l'étiologie ; il prouve

que l'état cardiaque ancien, constaté à l'âge de vingt et un ans, cons-

tituait déjà un locus niinoris rcsistentise pour la production d'accidents

ultériciu's vers l'organe central de la circulation.

Cet homme présente quelques stigmates hystériques : il a de l'insen-

sibilité de l'épiglotle et un léger degré d'anesthésie gauche ; son carac-

tère est mobile, un peu fantasque, et les descriptions de sa maladie

qu'il donne, dans ses lettres ou son récit, sont empreintes d'une certaine

exagération. 11 eut son premier accès en 1871, à l'âge de vingt et un ans,

quelques mois après avoir été réformé
;
pendant une conversation des plus

calmes, sans cause et sans*provocation aucune, il fut pris d'une douleur

subite avec angoisse profonde, siégeant dans la région moyenne du

cœur, sans irradiations, et comparable à une sensation de déchirement

et de brûlure. En même temps, survinrent des tintements d'oreilles, des

vertiges et des frissons avec refroidissement des membres cl de tout le

corps, au point de le faire grelotter. L'attaque dura quelques minutes

seulement, et se termina par des bâillements répétés.

Trois ou quatre mois plus tard, il eut deux nouveaux accès, qui se

répétèrent ensuite tous les mois périodiquement i')enàanl cinq ans. Le ma-

lade renonce alors à ses occupations sédentaires de pharmacien, il part

à la campagne et n'éprouve rien pendant six mois
;
puis il retourne

demeurer à la ville oîi les attaques angineuses plus violentes et plus fré-

quentes que jamais se reproduisent d'abord tous les huit jours, puis

tous les jours, enfin trois ou quatre fois par jour depuis environ trois

semaines. L'angoisse est si vive au moment de la crise, la crainte de

la mort s'empare tellement de l'esprit du malade, que plusieurs fois il

fait ses adieux à sa famille, croyant succomber. « Chose curieuse, dit-il,

au début de chaque accès dont la durée ne dépasse pas trois ou quatre

minutes, mon cerveau me retraçait une vision que je voyais se dérouler

chaque fois de la même façon, dont j'avais conscience pendant l'accès

au point de la reconnaîlre, sans cependant pouvoir la décrire, une fois

l'accès passé. »

Les premières attaques étaient uorliirnes; elles sont maintenant diurnes

et surviennent d'une façon spontanée ; elles ne sont provoquées que par

une émotion, ou même seulement par la crainte continuelle d'une nou-

velle attaque {anginophobie), elles ont une courte durée de quelques

minutes à peine et ne sont jamais provoquées jmr la marche ou par un
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effort. En dehors de ces accès, il y a de rinsomnie, des palpitations, un

état douloureux à la pression de la région précordiale, une grande impres-

sionnabililé morale et une certaine irritabilité du caractère.

Cette observation montre que, dans certains cas, les crises angi-

ncuses peuvent avoir dans l'hystérie une durée de quelques minutes

seulement; mais, en m'appuyant sur Icl' caractères des crises, sur les

antécédents nerveux du malade, j'ai rejeté le diagnostic d'angine corona-

rienne pour admettre celui de pseudo-angine, confirmé du reste par la

suite.

En 1887, je voyais, avec un de mes confrères, un jeune homme âgé

de vingt-cinq ans qui eut, il y a deux ans, des crises convulsives d'hysté-

rie. Depuis un mois, il était pris, à chaque instant, d'attaques angineuses

avec troubles vaso-moteurs, refroidissement des membres, engourdis-

sement et gonflement du bras gauche. Je rassurai de mon mieux la

famille qui croyait à l'existence d'une affection du cœur, et j'en affirmai

au contraire la bénignité et la guérison certaine. Deux mois après un

traitement hydrothérapique, tout rentrait dans l'ordre, et j'apprends

(mars 1889) que, depuis deux ans, la guérison s'est complètement main-

tenue.

2° Pseudo-angine hystérique, première manifestation de la névrose. —
L'hystérie peut avoir un début viscéral et commencer par des manifes-

tations pulmonaires, gastriques ou cardiaques. Vous pourrez lire à ce

sujet, dans un travail inaugural ' l'observation d'une de mes malades

atteinte d'hystérie de la ménopause qui s'est traduite tout d'abord par

un tel état dypnéique qu'un de mes collègues crut pendant quelque

temps à une tumeur du médiastin. Vous verrez aussi dans la thèse d'un

de mes élèves', la relation d'un certain nombre de cas où la névrose

s'est traduite pour la première fois par des troubles de l'estomac.

Un des faits les plus intéressants d'hystérie à début viscéral est celui

que j'ai observé en 1883 chez une jeune fille de quinze ans. Elle éton-

nait l'entourage par son « tempérament calme, son humeur égale, et

son esprit pondéré ». Telles étaient les expressions qu'on employait,

comme autant d'objections à ma manière de voir. Subitement, elle avait

été prise de crachements de sang abondants qui se répétèrent pendant

plusieurs jours, pour revenir ensuite quotidiennement à la même heure,

à huit heures et demie du soir, et cela pendant vingt-cinq jours consé-

cutifs. Grand émoi dans la famille ! La malade pâlissait à vue d'oeil, on

' FoioLET. Étudeclinique sur quelques spasmes (l"origine hystérique (r/ièseï/ePaWs, 1880).

* DE.MAf.De l'hystérie gastrique {Thèse de Paris, 1883).
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la voyait maigrir, elle était d'une grande faiblesse, le danger semblait

imminent, et c'est dans ces conditions que je dus me rendre à Laon

pour la voir; car « son état était si grave, qu'elle n'aurait jamais pu

faire le voyage de Paris ». 11 s'agissait d'une fille unique, idolâtrée par

sa mère, femme très intelligente, qui prenait exactement, jour par jour,

heure par heure, l'histoire détaillée de cette maladie, au point d'en écrire

presque un volume, sollicitude un peu exagérée qui devait contribuer

pour sa bonne part à entretenir chez la malade une habitude morbide.

Une chose m'avait frappé dans cette histoire : c'était la régularité avec

laquelle se présentaient ces hémoptysies, toujours à la même heure, et

il ne m'en fallait pas davantage pour affirmer leur nature hystérique.

Quoiqu'elle n'eût jamais eu d'accidents nerveux, quoiqu'elle fût d'une

nature calme en apparence, et qu'elle ne présentât aucune manifestation

névropathique autre qu'une anesthésie incomplète de l'épiglotte, je con-

clus à une hystérie viscérale d'emblée se manifestant par des hémopty-

sies, et cela en ra'appuyant sur leur périodicité, caractère très impor-

tant que je vous conseille de chercher toujours pour dépister une névrose

latente ou larvée. L'avenir m'a donné raison, les accidents nerveux qui

se sont déroulés depuis, la disparition rapide de ces hémoptysies si fré-

quentes et si abondantes, et l'intégrité absolue de l'appareil pulmonaire,

ont démontré pleinement l'exactitude, non seulement du diagnostic, mais

aussi du pronostic.

J'insiste sur le caractère périodique de certaines manifestations hys-

tériques.

Un jour, on m'amène une jeune fille de treize à quatorze ans, qui n'avait

jamais présenté aucun accident névrosique. Tous les jours, à onze heures

du malin, elle était prise d'une violente douleur dans la région du

foie (hépatalgie hystérique), ressemblant à une crise de coliques hépa-

tiques. La parfaite périodicité des attaques m'en fit reconnaître la nature

nerveuse, ce qui fut du reste absolument confirmé par la suite.

Une autre malade, âgée de vingt-neuf ans, avait tous les soirs, à sept

heures et demie précises, une syncope avec quelques mouvements con-

vulsifs des paupières; il s'agissait encore d'accidents hystériques.

D'autres fois, les manifestations de l'hystérie sont nocturnes comme
celles de la diathôse arthritique, sa proche parente. Vous savez, en effet,

que les accès de faux croup, les attaques d'asthme surviennent pendant

la nuit, que la goutte subit alors des exacerbations, au point que Syden-

ham l'appelait » sa visiteuse nocturne ». 11 en est de même de l'hystérie,

et surtout de l'hystérie arthritique : ses principales manifestations viscé-

rales sont souvent nocturnes.

Si l'hystérie peut être d'emblée viscérale, comme je viens de le démon-
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trer, si elle peut porter ses premières manifestations du côte de rcsto-

mac ou de l'appareil pulmonaire, elle i^eut aussi s'installer au cœur sous

la forme de palpitations, de syncopes, de lipothymies ou d'accès angi-

neux. Et quoique la malade n'ait jamais eu auparavant aucune autre

manifestation de la névrose, celle-ci se trouve inscrite en gros caractères

d'après les allures mêmes de l'angine de poitrine.

En voici la preuve :

Je suis appelé en octobre 1886 par un de mes confrères, le D'" W. (de Com-
piègne) près d'une malade âgée de trente-cinq ans, prise d'accidents ner-

veux et cardiaques si intenses et si prolongés, que l'on crut à une angine de

poitrine grave.

Je la trouve dans son lit, couchée, immobile, anxieuse, ayant à la main un
flacon d'cthcr dont elle respire à chaque instant les vapeurs. Mon arrivée

qu'on lui avait annoncée avec force ménagements, détermine immédiatement
une douleur déchirante que la malade traduit par ces mots : « J'étouile, de

l'air I, et la respiration devient précipitée, singultueuse et entrecoupée. Du
doigt, et sans prononcer une parole, elle indique le trajet douloureux qui

débute au niveau de la région cardiaque moyenne, remonte jusqu'à l'épaule

gauche où elle se termine; puis, elle est bientôt prise d'un tremblement
nerveux, de frissons répétés, de refroidissement des extrémités, de pâleur

de la face. Au bout de quelques instants, l'orage est calmé, et la malade
peut enfin m'adresser la parole.

J'ai'prends alors, qu'il y a six mois, elle a été prise pendant la nuit, sans

cause appréciable, d'un accès douloureux reproduisant par sa violence et

ses allures, l'accès déjà décrit. Depuis cette époque, elle est restée couchée,

immobile dans son lit, n'osant faire un mouvement, et ayant, dit-elle, —
fait confirmé par son médecin — 40 à 50 accès par jour, lesquels surviennent

sans cause ou sous l'influence de la plus petite émotion. Mais jamais ces

accès ne sont provoqués par un effort ou par la marclie; celle-ci, au contraire,

serait toujours suivie d'un véritable bien-être.

Voulant l'examiner, je la fais mettre sur son séant, et alors, sous l'influence

de ce simple mouvement, elle se plaint' immédiatement de douleurs très

vives, non plus dans la région du cœur, maia au niveau du rachis qui est

sensible à la pression dans toute son étendue, et qui présente, surtout à

la partie moyenne des vertèbres dorsales, un point d'hypéresthésie, sorte de

clou dorsal analogue au clou hystérique du sommet de la tète. Le simple

mouvement pour s'asseoir est douloureux en raison de l'hypéresthésie de

certaines parties du corps, et le seul frottement des doigts est très sen-

sible au niveau des 7% 8" nerfs intercostaux du côté gauche ; la pression

sur l'ovaire gauche est douloureuse et détermine une irradiation vers la

région du coiur avec menace de syncope. Le nerf phrénique gauche entre

les scalèncs. sur les parties latérales du sternum à gauche, au niveau des

insertions du diaphragme et du bouton diaphragmatiquc est également

très sensible à la pression. Il existe en outre une douleur occipitale très

vive ; et la malade éprouve, souvent sans douleur angineuse, la sensation

de l'onglée, de doigt mort avec fourmillements, toujours du côté gauche.

Fait important à noter, elle n'a jamais eu aucun accident nerveux, ni
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dans soa enfance ni dans sa jeunesse. Mère de quatre enfants, blonde,

lymphatique, elle n'a jamais rien éprouvé du côté de l'appareil circulatoire,

jusqu'à l'explosion de ces derniers accidents, et il est certain ([u'elle a

commencé son hystérie par le cœur. Celle-ci se reconnaît à l'existence de
ses stigmates : insensibilité de l'épiglotte, ovarie et anesthésie gauches, hypé-
reslhésie droite. Elle est compliquée d'un état d'irritation spinale des plus

nettes (hypéresthésie de la région rachidienne, douleurs névralgiques mul-
tiples, etc.).

Je prescris tous les jours des pulvérisations d'élher le long de la colonne

vertébrale, trois grammes de bromure de potassium associés à trois granules

d'aeonitine d'un quart de milligramme.

Mon confrère qui continue à voir la malade, ne note rien de nouveau,
sin(3n l'apparition de violentes douleurs dans le sein, des fourmillements

dans le bras, la cuisse et la jambe du côté gauche; il remarque en outre

que si la pression du doigt sur un point quelconque de la région hypéres-

thésiée arrache un cri de douleur à la malade, l'application do la main à

plat sur la même région provoque moins de sensibilité avec une pression

plus forte.

L'histoire de cette malade est intéressante; car, d'après les seuls carac-

tères des accès douloureux, j'avais été amené à chercher, à dépister

l'hystérie, et à faire sur ce complexus symptomatique si tumultueux et

d'une apparence si grave, un pronostic des plus rassurants.

3' Pxeudo-anç/ine hj/sU'riquc cJiez 1rs cardiaques et les aortiqiies'. —
Ici, le diagnostic peut être rendu difficile, parce qu'on a une tendance

naturelle à rapporter à l'affection cardiaque ou aortique ce qui doit être

attribué à l'hystérie.

Landouzy a cité l'observation d'une femme qui, atteinte d'un rétrécisse-

ment sous-aortique avec signes d'atliérome de la crosse, fut prise, à l'époque

de ménopause, d'accidents neurasthéniques divers et d'une attaque sévère

d'angine de poitrine dont les caractères cliniques permirent de l'attribuer

à la névrose '.

J'ai vu il y a quelques années avec mon regretté collègue Dreyfous, une
femme âgée de quarante-huit ans dont la mère rhumatisante était morte d'af-

fection cardiaque. Depuis six ans, elle souffrait de palpitations très violentes

survenant par accès.

L'année dernière, pour la première fois, elle ressentit dans la région

du cœur des crises angin-euses dont les caractères rappellent ceux de l'angine

de poitrine vraie, mais avec des différences sensibles. Ainsi, ces accès ne

sont jamais influencés par la marche ou par un effort; ils surviennent

spontanément, sans cause, le plus souvent « heure fixe pendant la nuit,

vers 3 heures du matin, et dans la journée, de 2 à 3 heures de l'après-

midi
;

parfois cependant, les crises surviennent à 11 heures du soir et

' Progrès médical, 1883.
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le matin au réveil ; elles remplacent les accès de la nuit et de la jour-

née ou se surajoutent à eux. Subitement, elle est prise d'une vive dou-

leur à la région moyenne du cœur au niveau des deuxième et troisième

espaces intercostaux gauches, jusque vers la région mammaire, avec irra-

diations au cou ou au bras gauche, avec sensation de barre présternale et

un peu d'angoisse; le nez, le pavillon de l'oreille, les lèvres deviennent très

paies, les extrémités se refroidissent, pour faire place, à la fin de l'accès, à

la rougeur de la face et à la clialeur de la peau. Les irradiations doulou-

reuses se font sentir au cou où elles donnent la sensation d'un spasme et de

la boule hysléri([ue, au bras où elle ne suivent pas le trajet anatomique

d'un nerf, à l'estomac où la douleur s'accompagne d'un véritable état

dyspnéique.

Je constate une augmentation de la matité aortique (6 centimètres),

l'existence d'un souffle syslolique à la base du cœur, ayant son maximum
à la partie interne du deuxième espace intercostal droit, à timJjre saccadé

et parcheminé. En m'appuyant sur ces caractères, je conclus à l'existence

d'une eclasie aortique, avec rétrécissement de l'orifice. J'affirme la nature

bénigne des accidents cardiaques et je porte le diagnostic de pseudo-angine

hystérique. Depuis quatre ans, ce diagnostic a été absolument confirmé.

Ainsi donc, voilà deux femmes atteintes d'une affection aortique pré-

disposant à l'angine coronarienne, et chez lesquelles cependant la phy-

sionomie des crises douloureuses a permis d'établir formellement le

diagnostic de pseudo-angine hystérique.

L'école de la Salpètrière admet que « l'angine de poitrine des hysté-

riques est tout aussi parfaitement analogue à l'angine de poitrine vul-

gaire que l'hémianesthésie des hystériques est comparable à l'hémianes-

thésie produite par la lésion de la partie postérieure de la capsule

interne' ». En ce qui concerne la pseudo-angine de poitrine hystérique,

c'est là une erreur absolue, et s'il est vrai que souvent l'hystérie est

« la grande simulatrice des affections organiques » ou qu'elle est « une

pathologie en raccourci » (comme le disait si bien Axenfeld), on aurait tort

d'accepter à la lettre une opinion aussi dogmatique. Les caractères

cliniques que j'assigne aux accès pseudo-angineux me permettent, au

contraire, d'aflirmer de la façon la plus formelle, que le diagnostic est

facile et ne doit jamais être en défaut, même dans les cas les plus com-

plexes en apparence, dans ceux où chez la même personne « on se trou-

verait en présence , d'une part d'accès hystériques , et d'autre part

d'accès organiques - ».

' Marie. Deux oljservations tl'angine de poitrine dans l'hystérie {Revue de médecine

1882).

' Gilles de la Tourette (Progrès Médical, 1891), qui pose ce problème, tend à le croire

insoluble par les procédés ordinaires de l'observation clinique. C'est là une erreur. J'ai

vu deux de ces cas où la différenciation clinique de deux sortes de crises chez la même
malade (angine mille) a pu être facilement faite par les signes de diagnostic ifue j'ai
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4° Pseudo-angine hi/stér'iqnc chez les cardiaques hérèdilaires. — Un

fait doit déjà vous frapper à la lecture de ces observations : c'est l'exis-

tence, dans les antécédents héréditaires, de cardiopathies organiques

chez ces malades atteintes de troubles fonctionnels du cœur. Cela prouve

que l'hérédité exerce une réelle influence sur la fixation de la névrose

dans un organe ou un appareil, comme je l'ai déjà dit; cela prouve que

l'hérédité crée dans les organes des loci minoris resislenliœ. Un trauma-

tisme, une affection aiguë quelconque, ou un état de suractivité fonc-

tionnelle s'emparent ainsi d'un organe en état de réceptivité héréditaire

et de moindre résistance pour en troubler les fonctions. C'est ainsi que

vous voyez des antécédents cardiopathiques chez nos angineuses hysté-

riques; c'est ainsi qu'il faut comprendre une observation de mon travail

sur « les angines de poitrine » de la Revue de médecine^ en 1883. Il

s'agit d'une jeune femme qui, à plusieurs reprises, éprouva des accès

angineux très violents à forme vaso-motrice , caractérisés par un appa-

reil symptomatique si grave en apparence que je ne puis résister au

désir de vous citer l'observation tout entière :

M™L. B...,âgée de trente quatre ans, est iiUe d'une cardiopathe. Pâle, ané-

mique, extrêmement nerveuse et impressionnable, elle soufl're depuis qua-

torze mois de palpitations cardiaques très pénibles, contre lesquelles toutes

les médications ont échoué. Elles surviennent surtout pendant la nuit, et

sont d'abord suivies de quelques sensations sanginoïdes ; douleur au cœur,

ctal)lis entre l'angine coronarienne et les pseudo-ang-ines. 11 est tlonc, sinon inutile, au
moins superflu, de clierclier toujours, comme il le propose, les éléments du diasnostie

dans l'examen des urines (voir « la nutrition dans l'hystérie, » par Gilles de la Toi'hette

et Cm\\¥.u'se\\:, Progrès Médical, lS90).Cet examen montre que le paroxysme hystérique,

quel qu'il soit, se juge par une diminution considérable du résidu fixe, de l'urée, des phos-
phates avec inversion de la formule de ces derniers, celle-ci étant caractérisée par le fait

suivant : si tous les phosphates ont diminué en totalité, il n'en reste pas moins que la

proportion des phosphates terreux aux alcalins qui était normalement comme 1 est à 3

est devenue comme 1 est à 2, ou parfois comme 1 est à 1, suivant les cas.

Mais lorsque l'angine de poitrine est mixte chez le même sujet (accès d'angine corona-

rienne et de pseudo-angine hystérique), ces accès peuvent être, ou séparés ou réunis dans
la même crise. Dans le premier cas, l'analyse des urines peut être de quel(|ue utilité;

mais, dans le second, le résultat de cet examen avec la constatation des troubles de

l'excrétion urinaire et de « l'inversion de la formule des phosphates •< peut contribuer à faire

méconnaître l'élément coronarien d'imo angine mixte chez une hystérique. Sur les deux
cas auxquels j'ai fait allusion plus haut, j'ai vu une hystéri(iue atteinte, au moment de
la ménopause, d'une aortite subaigue caractérisée, entre autres symplùmcs, par des

accès angineux francs survenant sous l'influence des elTorts et dans le cours ou à la fin

desquels survenaient des symptômes de pseudo-angine nerveuse (troubles vaso-moteurs,

syncope locale des extrémités, douleur à la pression sur le trajet des pneumogastriques
au cou, polypnée et dyspnée, aphonie persistante et émission abondante d'urine après

l'accès, etc.). Dans ce cas, il était facile, par les seuls caractères cliniques de ces accès

angineux et pseudo-angineux imbriqués, d'établir formellement le diagnostic que le

résultat de l'examen des urines aurait pu fausser ou troubler en faisant reconnaître

l'élément pseudo-angineux et méconnaître l'angine de poitrine artérielle.

(Voir encore, à ce sujet, aux leçons suivantes, pages 747 et 763, deux angines coro-

nariennes compliquées de pseudo-angine, par névrite du plexus cardiaque.)
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angoisse précordiale, sensation de cœur trop gros
;
puis, quelques fourmil-

lements dans le bras gauche, avec sensation de doigt mort.

Un jour, je la vois arriver avec TelTroi peint encore sur son visage
;

elle venait d'éprouver pendant plus d'une heure une attaque de douleur

précordiale très violente avec une angoisse telle que, deux heures après,

le souvenir la terrifiait encore et lui faisait toujours craindre une fin pro-

chaine. La face était pâle, bouleversée, et les extrémités froides.

Elle me raconta que, la veille, elle avait été prise, un peu avant minuit,

d'un frisson général intense avec claquement de dents, tremblement des

membres, refroidissement considérable et très appréciable à la main, sueurs

froides et un peu d'état cyanotique des extrémités. Son mari, qui est médecin,

constata en même temps la petitesse extrême du pouls. Puis, survinrent

une oppression très vive, une douleur intense avec angoisse extrême et

crainte de mort prochaine. La douleur qui existait, non pas sous le sternum,

mais dans toute la région précordiale et surtout à sa partie moyenne au

niveau du quatrième espace intercostal, était caractérisée par une sensation

de plénitude, de distension cardiaque, de « cœur trop gros » ; elle présentait

des irradiations vers le cou, l'épaule et l'avant-bras avec engourdissement

et pseudo-parésie du membre supérieur gauche. En même temps, elle éprou-

vait des [lalpitalions très vives et douloureuses, le cœur venant frapper

violemment contre la paroi précordiale, et une anhélation réelle. Cet état

persista pendant une heure. Une nouvelle crise moins forte se reproduisit

pendant la nuit, puis le lendemain matin, mais en laissant persister une

sorte d'anéantissement moral et physique pendant plusieursjours.

L'examen répété du cœur et des vaisseaux fut toujours négatif.

J'ai revu cette malade douze jours après. Elle présentait alors une hémi-

anesthésie gauche incomplète, une anesthésie complète du pharynx et de

l'épiglotte, une douleur légère à la pression profonde de l'ovaire gauche.

Les extrémités étaient encore froides, et à plusieurs reprises, depuis ses

crises de pseudo-angine, elle avait encore été prise d'un sentiment d'angoisse

sans douleur, de plénitude et de distension cardiaques, de palpitations, avec

quelques phénomènes de syncope locale dans les deux mains. Mais un
nouvel accident s'était produit : elle avait eu quelques crachements de

sang que je rattachai à l'hystérie, en l'absence de tout phénomène stéthos-

copique du côté des poumons. Du reste, elle avait eu déjà plusietirs hémop-
tysies qui n'avaient jamais laissé aucune trace, et surtout à l'âge de quinze,

seize et dix-sept ans, époque à laquelle Demarquay consulté crut toujours à

l'imminence d'une tuberculose sans jamais en constater les signes.

J'aurais encore beaucoup d'autres observations semblables à vous

présenter ; le fait suivant démontrera que l'existence d'une cardio-

pathie organique chez les ascendants place le cœur dans un état

d'imminence morbide de troubles fonctionnels ou d'accès pseudo-

angineux :

J'ai vu, en janvier 1888, une malade âgée d'une trentaine d'années, qui

depuis deux mois a éprouvé des accès angineux d'une grande violence. Ces

accès sont effrayants à voir, me dit un de mes confrères, ils ont une durée

de quatre à cinq heures, sont caractérisés par une douleur précordialc en
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plein cœur et non au niveau du sternum, avec sensation de déchirure, de

compression intra-thoracique, sentiment d'indicible terreur et de fin pro-

chaine, irradiations au bras gauche et jusqu'au petit doigt, sur le nerf phré-

nique gauche jusqu'au bouton (linphragmati([ue. La face est pâle, les doigts

sont exsangues et deviennent le siège de fourmillements et d'engourdisse-

ments tels qu'il est impossible à la malade de sentir les objets ; en même
temps, la paroi précordiale est violemment agitée par de folles palpitations

au point de rompre la poitrine. Ces accès qui surviennent d'une façon spon-

tanée, se terminent par une douleur ovaiùenne gauche avec sensation de

gonflement au niveau des ligaments .larges, et aussi par l'émission d'une

urine claire, abondante et limpide comme l'eau de roche, ou encore par une

attaque de nerfs.

Le diagnostic précis de cette angine de poitrine était d'autant plus impor-

tant que l'entourage s'effrayait des antécédents cardiopathiqucs de la malade
et voulait voir dans cet état la transmission d'un mal héréditaire. Sa mère,

était, en effet, morte d'une alTection aortique, son père d'une maladie de

cœur et sa grand'mérc paternelle d'un anévrisme de l'aorte. Je rassurai la

famille, non seulement parce que je ne constatais chez la malade aucun signe

de maladie organique du cœur ou des gros vaisseaux, mais aussi parce que
la physionomie clinique des accès angineux me permettait d'aflirmer une
pseudo-angine de poitrine. J'ajoutais qu'ici, la transmission héréditaire

d'une maladie sur le même organe pouvait se faire sous deux foi'mes diffé-

rentes, soit sous forme de maladie organique, soit seulement sous forme de

troubles fonctionnels.

5° Pseudo-angine hystérique dans le eours d'une hystérie confirmée.

Ici, le diagnostic est facile, et j'ai cité dans la thèse de mon élève

Le Clerc, plusieurs observations dans lesquelles les crises angineuses

alternent avec les manifestations hystériques, ou leur succèdent.

Diagnostic. — Après avoir décrit les symptômes spéciaux de la pseudo-

angine de poitrine hystérique et considéré les diverses circonstances au

milieu desquelles elle se produit, il est temps de démontrer en quoi elle

diffère d'une angine de poitrine coronarienne.

a. L'angine vraie se montre surtout à l'âge de l'arlério-sclérose, le

plus souvent après quarante ans, et je rappelle que Lartigue, sur un

total de 65 cas, a vu apparaître le syndrome en question 55 fois après

quarante ans. Pour ma part, sur 237 cas que j'ai rassemblés au point

de vue de l'âge, 40 fois seulement l'angine de poitrine a été observée

avant quarante ans.

Chez les hystériques et les névropathes, l'angine fausse s'observe à

tous les âges, à six ans, comme ïommasi' en a cité un exemple; le

' ToMMASi (Cité par Caiidahelli. Le malallie ncrvose e funzionale del cuore, 1882).
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plus souvent avant trente ou quarante ans, ou encore chez la femme au

moment de l'hystérie de la ménopause, après quarante ans. Sur 141 faits

dont j'ai pris les observations, la pseudo-angine hystérique s'est déve-

loppée 2 fois avant dix ans, dl fois avant vingt ans, ol fois entre vingt

et trente ans, 32 fois entre trente et quarante ans, 21 fois entre quarante

et cinquante ans, et 18 fois après cinquante ans.

I>. L'angine de poitrine vraie est plus fréquente chez l'homme que chez

la femme, en raison de la plus grande fréquence des causes productrices

des affections artérielles, parmi lesquelles il faut citer l'alcoolisme, la

syphilis, l'intoxication saturnine, le tabagisme, la goutte, le surme-

nage, etc. C'est ainsi que sur 67 cas, Lartigue a compté 60 hommes et

7 femmes, et que John Forbes, sur 88 malades, a vu 80 hommes et

8 femmes. Ma statistique qui comprend 2.37 faits d'angines coronariennes,

correspond à 9.5 hommes et à 42 femmes.

La pseudo-a^gme. hystérique est plus fréquente chez la femme que

chez l'homme, en raison de la prédominance de l'état nerveux chez la

première ^98 femmes et 43 hommes). Mais il ne faut pas oublier que

l'hystérie n'est pas rare chez l'homme, et que celui-ci peut être atteint

de pseudo-angine. Je vous en ai cité quelques cas, et mon élève, Le

Clerc, en a relaté des observations nouvelles dans sa thèse inaugurale'.

c. Dans la maladie de Rougnon-Heberden, les accès sont presque

toujours provoqués par tout mouvement qui nécessite un effort, par la

marche précipitée, contre le vent, ou sur un plan incliné, par les montées

d'étages.

Chez les hystériques, les accès sont le plus souvent spontanés^ ils sur-

viennent dans le calme de la conversation, au repos, et parfois sous l'in-

fluence d'une simple émotion. Souvent périodiques, nocturnes, revenant

à la même heure, sujets à répétition, et pouvant former pendant'un mois

ou deux, des crises d'accès auxquelles succède le plus souvent une période

d'accalmie plus ou moins longue. Aussi, ces accès peuvent se répéter

un nombre considérable de fois sans amener ou sans indiquer le moindre

trouble dans la santé. J'ai cité l'observation d'une malade qui avait 40

à SO accès par jour, j'en ai vu une autre qui a eu plus de 300 crises

' Le Clerc a cité dans sa thèse inaugurale sur « l'angine de poitrine hystérique »

(Paris 1887), trente-quatre observations, parmi lesquelles, celles de : Hill (The médical

and phijsical journal of London, 1800. — Uespohtes (Paris, 1811). — Millot (TUèse
inautj. de Paris, 1812). — BoucuiT (Revue médicale, 1841). — Cardaiîelu. Le malattie

nervose e funzionalie del cuore. Xapoli, 1882. — II. Huchakd (Revue de médecine, 1883).

— Laxdoizy. Levons de 1882, publiées en 188.5 par le Progrès médical. — Mabie (Revue
de médecine, 1882). — Aibry (Thèse de Paris, 1882). — Hl'rd (.Xetv-Vork med. Record,
1883). — Liégeois a cité (Revue méd. de l'Est, 1882-1883), et (Bull. méd. des \'osgcs, 1887)

plusieurs cas d"angine de poitrine chez les hystériques.
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dans une année, el dans le Traite des Névroses, j'ai parlé d'une malade

qui eut dans l'espace de deux ans, plus de 200 accès' angineux très

intenses.

Quelle différence, au point de vue de la gravité , entre les pseudo-

angines hystériques qui ne se terminent jamais par la mort après deux

cents ou trois cents accès, et l'angine coronarienne qui peut tuer si rapi-

dement les malades dès les premières atteintes du mal ! Sans doute, on

peut voir dans cette dernière forme des malades chez lesquels le moindre

mouvement ou le plus petit effort déterminent le retour des crises, et

celles-ci peuvent être aussi très nombreuses dans l'espace d'une jour-

née ; mais leur retour est absolument subordonné à la répétition des

causes occasionnelles.

d. Dans les cas oîi la pseudo-angine de poitrine peut être la première

manifestation d'une hystérie latente jusqu'alors, elle est associée à

d'autres symptômes qu'il faut savoir chercher (anesthésie de l'épiglolte,

hémianesthésie, hypércsthésie ovarienne) ; elle peut remplacer d'autres

troubles nerveux parmi lesquels, des crises convulsives, des douleurs

névralgiques, des accidents parétiques ou spasmodiques divers, etc.
;

enfin, le plus souvent, les crises pseudo-angineuses sont précédées,

accompagnées ou suivies de quelques symptômes névropathiques. C'est

ainsi qu'on observe quelques phénomènes prodromiques caractérisés par

une sensation de frisson, de refroidissement périphérique, par quelques

sueurs froides. Une malade de Charcot sentait d'abord toute la partie

gauche de son corps devenir froide comme le marbre. Une autre éprou-

vait dans l'intervalle des accès une très vive douleur au petit doigt. Chez

une autre encore, il s'agissait d'une aura à siège abdominal, consistant

dans une sensation de gonflement profond, d'expansion douloureuse de

tous les viscères abdominaux qui convergeait vers le plexus solaire en

déterminant ensuite une angoisse thoracique et une sensation de barre

entre les deux mamelons. — Parfois, la crise commence par une lipo-

thymie ou par une syncope, par un frisson général, un tremblement des

membres, elle peut encore être précédée par une aphonie subite. Chez

une malade, chaque accès était annoncé par un gonflement douloureux

des seins'.

Le plus souvent, les crises angineuses des hystériques sont accompa-

pagnées de manifestations névropathiques, et parmi elles il n'en est pas

de plus fréquentes que les troubles respiratoires se montrant sous la

forme de dyspnée, de polypnée, de suffocation, de respiration précipitée,

singultueuse ou entrecoupée, de respiration sifflante ou d'arrêt respira-

' A. CiANCiosi (Lo Sperimenlale, 1878).
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toire avec état lipolhymique, de soupirs, de spasmes diaphragmatiques
;

d'autres fois, ce sont des éblouissements, des troubles de la vue, des

bourdonnements d'oreilles, etc.

Enfin, les accès se terminent par des crises de larmes, par une émis-

sion d'urine abondante et limpide, par des éructations et des émissions

répétées de gaz, des bâillements, une syncope ; elles peuvent laisser à

leur suite quelques symptômes qui deviennent comme des témoins de la

névropalhie, et c'est ainsi qu'une malade dont je vous ai raconté l'his-

toire est restée aphone pendant plusieurs mois, qu'une autre a conservé

une douleur fixe au petit doigt dans l'intervalle des attaques, qu'une

autre encore a été prise d'une contracture du bras gauche.

Tous ces accidents ne sont pas observés dans l'angine coronarienne,

ils portent avec eux l'empreinte, le cachet spécial, et comme l'estampille

de la maladie. Quand ils existent, ils ne permettent aucune hésitation

sur le diagnostic.

En supposant même l'accès de pseudo-angine hystérique complète-

ment isolé de toutes ces manifestations nerveuses, comme le fait se

rencontre assez souvent, le diagnostic n'en est pas moins possible

et facile si l'on s'appuie sur trois caractères auxquels j'attache une

grande valeur, je veux parler de la spontanéité des accès, de leur pério-

dicité, et aussi de leur apparition souvent nocturne.

11 n'en est pas de même, comme je ne cesse de le répéter, pour l'an-

gine vraie ; ses crises sont presque toujours provocjuées par l'effort.

e. Dans la pseudo-angine, les crises prennent plus franchement la

forme vaso-motrice : alors, l'accès produit par un spasme artériel géné-

ralisé débute par un refroidissement extrême des extrémités, par un

frisson violent avec claquement de dents ; les deux bras ou le bras

gauche surtout, les extrémités des doigts sont pâles, livides et exsan-

gues, d'autres fois violettes et cyanosées ; la sensation d'onglée et de

doigt mort est très accusée, la face présente des alternatives de pâleur

et de rougeur, les pupilles peuvent être contractées et inégales, la

pupille gauche dilatée ; les artères du cou battent avec violence, le

cifur est agité par de folles palpitations qui ébranlent la paroi^ précor-

diale, il peut même devenir le siège de souffles transitoires, comme je

l'ai constaté quelquefois ; le pouls est fort, vibrant, précipité, ou il est

faible, petit, serré, presque absent des deux côtés; d'autres fois, il est

rapide, incomptable, et c'est ainsi que Byrom Bramwell a signalé un

accès terminé par un véritable état de collapsus dans lequel on comp-

tait jusqu'à 180 et 200 pulsations par minute. D'autres fois cependant,

le cœur est calme, ralenti, et les modifications du pouls sont presque
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nulles. Puis, la douleur s'accuse au cœur, non pas dans la région slor-

nale, mais à la partie moyenne de la région précordiale, avec ou sans

irradiaLions an cou, à l'épaule, au bras, à l'avant-bras cl aux doigls.

/. D'autres fois, la pseudo-angine hystérique prend la forme franche-

ment névraUjiqvc. Ici, les troubles vaso-moteurs sont à peine accusés,

le mal ne commence pas par la périphérie, mais par le cœur ; la douleur

est précordiale, puis elle irradie dans divers sens, au cou, à la tète, aux

bras, aux membres inférieurs ; elle s-'accompagne de névralgies diverses

qui souvent peuvent survivre à l'accès, de névralgies intercostales,

mammaires, crurales, ou même de névralgie phrénique, ce qui prouve

l'erreur de ceux qui croient toujours que cette dernière est l'indice

d'une angine de poitrine organique.

La pseudo-angine hystérique peut prendre encore la forme imxLc dans

laquelle les troubles névralgiques et vaso-moteurs sont mélangés à des

degrés divers dans le même accès.

y. La douleur n'a pas le plus souvent les caractères d'une compression,

d'un étau comme dans l'angine coronarienne, mais bien plutôt ceux

d'une distension, d'un cœur trop gros, d'un cœur sur le point de « rompre

la poitrine », d'une distension des organes thoraciques. Parfois la souf-

france est moins angoissante, moins franchement sous-sternale; plus

limitée à la région précordiale, souvent à la pointe. Bientôt, on voit les

douleurs s'amender pendant quelques minutes pour reprendre encore,

et c'est ainsi qu'il y a des crises composées d'accès subintrants avec une

durée d'une heure, de deux, et môme de douze heures.

/(. Pendant ces crises qui peuvent être si violentes et de si longue

durée, quelle est Vattitudc des malades ?

Elle n'est pas celle des angineux qui, silencieux et immobiles, rete-

nant tout effort, osant à peine respirer, dans la crainte d'un grand

danger qui les menace et dont ils ont conscience, attendent avec une

anxiété muette, la fin de cette « agonie de douleurs ».

L'hystérique n'aime pas souffrir en silence : elle crie, elle s'agite, elle

est tapageuse, elle ne craint pas l'effort, elle répète qu'elle va mourir,

et elle ne meurt pas; de plus, elle exagère ses souffrances, et pré-

sente toujours les mêmes attributs de son caractère que je vous ai sou-

vent décrits'. Ses crises pseudo-angineuses sont plus bruyantes que

dangereuses, il y a plus de bruit que de mal, et c'est d'elles que l'on

' II. lUciiAKD. Caracicre, mœurs, élat mental des liyslériques (Arcliives de neurologie

1882, et a Traité des névroses », 1883).
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peut dire, comme de toutes les mamïestations névrosiques ou hysté-

riques : Beaucoup de bruit pour rien. [Miich ado abont nothing.)

Landouzy a, de la même manière, exprimé cette situation, en disant

des malades atteints d'angine organique et de ceux atteints d'angine hys-

térique : « Les premiers sont à plaindre et ont tout à craindre ; les

seconds sont à plaindre et n'ont rien à craindre. »

Lartigue, en reproduisant quelques observations empruntées au mémoire

de Bouchut', les fait suivre de judicieuses réflexions :

« Cette douleur pongitive sous le sternum, cette anxiété extrême, cette

instantanéité dans l'apparition des douleurs, tout cela appartient à l'an-

gine de poitrine ; mais ce qui ne lui appartient plus, c'est cette agita-

tion en tous sens, ces cris que poussaient les malades, ces étouEfements,

cette prolongation de l'attaque, etc. Cette agitation et ces cris ne sont

plus les caractères de la douleur qui appartient aux nerfs ganglionnaires
;

ce sont, au contraire, ceux de la douleur qui réside dans les nerfs cérébraux.

Cette main qui parcourait la partie antérieure de la poitrine, comme
pour en arracher la griffe de fer qui la labourait, cette voix altérée qui

demandait du secours, ces poings fortement serrés qui frappaient le

sol, tous ces traits constituent le véritable tableau de la douleur ordi-

naire, lorsqu'elle est intense ; mais ce n'est certes, ni le tableau de l'an-

gine de poitrine, ni le caractère de sa douleur. »

On voit combien Lartigue, dès 1846, était près de la vérité lors-

qu'il reconnaissait une différence si frappante entre l'angine hystérique

et l'angine vraie. Sans doute, les distances cliniques qui séparent celle-ci

de celle-là ne sont pas toujours aussi grandes ni aussi tranchées, et

leurs caractères peuvent se ressembler par plusieurs points. Mais les

exemples que j'ai mis sous les yeux doivent montrer qu'il s'agit, à propre-

ment parler, de deux affections absolument différentes , non seulement

au point de vue clinique, mais encore au point de vue nosologique.

L'une est une afiection artérielle ; l'autre une affection nerveuse.

La première relève d'un rétrécissement organique le plus souvent, spas-

modique parfois, des artères nourricières du cœur ; l'autre procède de

1 BouciiLT. Marche et nature de l'angine de poitrine (Revue médicale, ISil). — Lartiguk.

De l'angine de poitrine, l'aris, 1846. Lartigue, à l'exemple de Teallieb, admettait l'exis-

tence de la jmeumofjasli-alfjie, et « soit qu'on la regarde comme une affection de poitrine,

ou qu'on la considère comme une variété, une espèce particulière de cette maladie », il

lui reconnaissait les caractères distinctifs suivants : La pneumogastralgie est plus fré-

quente chez les jeunes sujets et les femmes, » elle ne parait pas avoir besoin pour débu-
ter de l'influence des causes qui font éclater les attaques d'angine «

; la douleur soiis-

sternale « n'a pas le caractère ordinaire de la douleur de l'angine de poitrine •, et elle

s'accompagne d'étouffements. Le premier accès, au lieu de durer quelques secondes et de

se dissiper par le repos comme le font les premiers paroxysmes de l'angine, dure plu-

sieurs heures et disparait lentement. Au lieu d'aller sans cesse en s'aggravant, comme
l'angine de poitrine, elle disparait habituellement après quelques accès.

HENRI HCCHARD. — MALADIES DC CŒL'R. 47
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causes multiples : ici, c'est l'élément névralgique qui prédomine, là ce

sont les troubles vaso-moteurs, c'est un état spasmodique généralisé à

tout le système artériel qui bientôt retentit sur le cœur et donne lieu à

cette sensation de distension cardiaque si caractéristique. Dans les deux

cas, les nerfs du cœur sont en souffrance ; mais, dans le premier, ils

souffrent secondairement, par ischémie de leurs expansions terminales, et

c'est cette ischémie, c'est la lésion artérielle que la thérapeutique doit s'ap-

pliquer à combattre; dans le second, au contraire, c'est le plexus cardiaque

qui est atteint primitivement d'hypéfesthésie, et c'est contre elle seule

que doivent être dirigés les efforts du thérapeute. En un mot, médica-

tion artérielle dans un cas, médication antinerveuse ou antinévralgique

dans l'autre.

Voici le résumé de ce diagnostic sous forme de tableau :

Angine coronarienne

Siège et cause anatomique : système

artériel, sclérose et sténose des artères

coronaires.

Plus fréquente à l'âge de l'artério-

sclérose, après quarante ou cinquante

ans.

Plus fréquente chez l'homme.
Symptômes : Provocation des accès par

tout acte nécessitant un effort. Accès
spontanés parfois, relativement rares.

Rarement accès périodiques et noc-
turnes. Parfois, fmsse périodicité des

accès.

Accès isolés de tout autre symptôme.

Forme vaso-motrice rare.

Uouleur angoissante avec sensation

de compression et d'étau.

Siège sous-sternal de la douleur, le

plus souvent au niveau de l'aorte.

Douleur de peu de durée (2 à lii mi-

nutes) , cessant avec l'effort ou avec

l'arrêt de la marche.
Attitude du malade : silence, arrêt

de la marche, immobilité- absolue, fai-

sant le plus souvent disparaître la dou-
leur.

Pronostic : Affection grave, presque
toujours mortelle.

Traiteme.nt : Médication artérielle.

Pseudo-angine hystérique

Siège et cause anatomique : sys-

tème nerveux , névralgie des nerfs

et plexus cardiaques, névrose vaso-
motrice.

A tout âge, même dans l'enfance
;

parfois de 40 à 50 ans (hystérie de la

ménopause.
Plus fréquente chez la femme.
Symptômes : Provocation excejîtion-

nelle des accès par l'cfTort. Le plus

souvent, accès spontanés.

Fréquemment accès périodiques, sur-

venant à heures fixes, et nocturnes.

Accès associés à d'autres symptômes
névrosiques.

Forme vaso-motrice fréquente.

Douleur moins angoissante avec sen-

sation de distension du cœur.
Siège franchement cardiaque de la

douleur qui est souvent limitée à la

pointe.

Douleur souvent do longue durée (1 à

2 heures), ne cessant pas avec l'elîort.

Attitude du malade : agitation inces-

sante, continuation de la marche, ou
son arrêt sans disparition de la dou-
leur.

Pro.nostic : Affection bénigne, jamais

mortelle.

Traitement : Médication anti-nerveuse

ou anti-névralgique.

En résumé, vous devez voir un enseignement dans la fjvavité souvent
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inexorable de l'angine coronarienne qui tue le malade, non pas au milieu

du paroxysme de la douleur, mais souvent par une syncope sans dou-

leur, et dans la bmignilé de cette pseudo-angine caractérisée presque tou-

jours par des douleurs plus longues, parfois plus intenses, et qui ne se ter-

mine jamais par la mort. Il en résulte, que ce n'est pas, comme on l'a dit,

la douleur qui est « le fait dominateur de l'angine de poitrine », puisque

ce n'est pas par elle que les malades succombent ; mais c'est bien l'état

permanent d'ischémie myocardique qui les place sans cesse dans une

imminence morbide de syncope mortelle. Dans l'angine hystérique, il

n'en est plus de même, et la douleur est alors réellement le « fait domi-

nateur » que la thérapeutique doit combattre.

II. Pseudo-angines de poitrine du goitre exophtalmique.

Lorsque des accidents angineux se produisent dans le goitre exophtal-

mique, ou maladie de Parry ', on peut poser la question suivante :

Est-on en présence d'une sténocardie d'origine nerveuse ou d'origine

cardiaque? L'hésitation n'est pas légitime quand on tient compte des

modalités de l'accès, des circonstances au milieu desquelles intervient cet

accident et de la nature même de cette maladie. Celle-ci présente, il est

vrai, parfois des symptômes cardiaques, des phénomènes asystoliques,

voire même des lésions analomiques de l'organe central de la circula-

tion ; mais, ce n'est pas une raison pour croire que l'angine de poi-

trine est toujours imputable au cœur. Car, le goitre exophtalmique n'est

pas seulement une névrose cardiaque, mais ime névrose généraUsée,

proche parente de l'hystérie. La preuve en est fournie par la multipli-

cité des accidents nerveux que l'on rencontre dans cette affection :

tremblement, convulsions, paralysies et parésies diverses, dyspnée et

polypnée, toux et hémoptysies névrosiques, altérations des facultés psy-

chiques, hypocondrie, circonstances étiologiques qui lui donnent nais-

sance (hérédité d'affections nerveuses diverses, émotions vives, colère),

son association fréquente avec l'hystérie ou la neurasthénie, etc.

Voilà ce que je disais en 1883 "
; voilà ce que je répète aujourd'hui

' On commet une injustice au profit de Basedow, en appelant du nom de ce dernier le

goitre e.Kophlalminue. Car, c'est Pahry qui en a donné la première observation en 1786.

Puis, viennent les observations très incomplètes de Flajam publiées à ilome en 1809, où
cet auteur note la coïncidence du goitre avec les palpitations et la dyspnée, sans jiarler

de l'exoplitalmie. C'est en 1835 que Graves a publié le premier travail complet sur ce

sujet, et les recherches de Basedow ne parurent que cinq ans après, c'est-à-dire en 1840.

Si l'on tient absolument à donner au goitre e.Yophtalmique le nom de l'auteur qui l'a

décrit le premier, il est juste de l'appeler : Maladie de Parnj.
' H. Hucu.uiD. Traité des névroses, 1883.
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avec la plupart des auteurs, avec Beni-Barde' qui, l'un des premiers,

a insisté sur la notion de la maladie de Parry considérée comme une

névrose générale. Mais, comme je le disais encore, admettre le siège

d'une maladie dans les centres nerveux, ce n'est pas croire à l'origine

toujours centrale de toutes ses manifestations ; et dans le goitre exoph-

talmique, les symptômes angineux reconnaissent une interprétation

pathogénique variée.

En efiet, dans cette affection on observe parfois des dilatations du

cœur subites et passagères, les phénomènes du cœur forcé qui peuvent

conduii'e à l'asystolie. Il y a encore des accidents névralgiques, des

troubles vaso-moteurs capables de provoquer des accidents sténocar-

diques. Et les troubles gastro-intestinaux si fréquents et parfois si

intenses, peuvent encore donner lieu ta une autre forme de pseudo-an-

gine par suite de leur retentissement sur le cœur droit.

La maladie de Parry peut encore à la longue s'accompagner de lésions

permanentes des valvules auriculo-ventriculaires et des sigmoïdes de

l'aorte ; on a même signalé des insuffisances aortiques consécutives, non

seulement à cette ectasie artérielle généralisée qui est l'un des princi-

paux caractères de la maladie, mais aussi à des lésions scléreuses qui

peuvent s'étendre à l'ouverture des coronaires et donner lieu à tous les

symptômes d'une angine coronarienne.

Quoi qu'il en soit, je vous ai fait voir trois modalités différentes d'an-

gines de poitrine dans le cours du goitre exophtalmique, et il n'est pas

inutile d'en faire l'histoire.

Les premières observations en date sont celles de Parry qui parle,

dans un cas, de douleurs violentes et fréquentes siégeant à la partie

inférieure du sternum ; dans un autre, de douleurs violentes et subites

à la région du cœur, lesquelles se produisirent par accès pendant

près de cinq ans et s'accompagnèrent ensuite de palpitations et d'oppres-

sion.

Après Parry, d'assez nombreux auteurs ont signalé la coïncidence de

l'angine de poitrine avec le goitre exophtalmique .

Voici la relation d'un fait intéressant que vous avez observé dans mon
service :

tJne jeune fille âgée de vingt-six ans, atteinte d'un rhumatisme articulaire

aigu généralisé, il y a sept ans, a conservé depuis cette époque une insuffisance

aortiquc des plus nettes. Cette malade a toujours été nerveuse, émotive, irri-

table; elle a éprouvé de profonds chagrins, et je ne doute pas que la lésion

' Beni-Barde. Soc. de méd. de Paris, 1873.

' Observations de Trousseau (loc. cit.) ; Laqueur {Dissert, inaïuj. de Berlin, 1801) ; Carda-

RELU {loc. cit.) ; Marie, Daubresse, Lacaux {Thèses inaug. de Paris, 1882, 1883 el 1S8Ô).
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aorlique jointe à rinterveiilion des causes morales si habituelles dans la

pathogénie du goitre exoiihtnlmique, n'ait joué un certain rôle dans la fixa-

tion de la névrose sur Tappareil cardio-vasculaire. Quelques mois après le

rhumatisme en efîet, elle vit apparaître la triade symptomatique de la

maladie de Parry : exophtalmie, goitre, accidents cardiaques. Les palpitations

devinrent d'une violence extrême et furent accompagnées de i crises » carac-

térisées par des étouCfements très pénibles, une sensation d'angoisse précor-

diale avec douleur irradiant au bras gauche.

A son entrée à l'hùpital Bichat, le ;2i décembre 1883, j'ai constaté encore

l'existence d'une induration du sommet droit, induration dont la nature tuber-

culeuse était révélée de la façon la plus formelle, non seulement par les

signes stéthoscopiques, mais aussi par les hémoptysies répétées, les sueurs

nocturnes, l'amaigrissement progressif, l'expectoration caractéristique. Pour
expliquer cette affection bacillaire datant de deux ans seulement, je ne trou-

vais aucun antécédent dans la famille, et je n'étais pas éloigné de croire à

l'influence des affections aortiques sur la production de la tuberculose pul-

monaire, influence que j'ai démontrée à propos de l'aortite aiguë. Comme
l'examen bacillaire n'a pas été fait, on pourrait croire encore à l'exis-

tence d'une /«eM(/o-tuberculose, qui résulte, dans le goitre exophtalmique,

de l'association fortuite de quelques symptômes, et dont j'ai déjà vu plu-

sieurs exemples.

Les crises d'angoisse précordiale sont survenues sous nos yeux tous les

jours à la même heure, vers le soir à 6 heures ; elles étaient toujours spons

fanées et duraient un quart d'heure environ ; elles étaient accompagnée-
d'une sensation pénible d'étuufl'ement et de conslriction laryngée. A l'époque

de son entrée à l'hôpital, l'cxophtalmie et l'hypertrophie du corps thyroïde

avaient complètement disparu, de sorte qu'en l'absence de l'anamnèse, la

nature des accidents cardiaques eût pu être facilement méconnue, et l'un de

mes vénérés confrères (D'' Marjolin) nous l'avait adressée surtout pour les

symptômes pulmonaires. Mais, comme j'ai déjà constaté le fait en pareille

circonstance, ceux-ci avaient augmenté d'intensité avec la disparition du goitre

et de l'exophtalmie. Un jour, l'ayant fait asseoir sur son lit pour l'ausculter,

je fus frappé de l'existence d'un tremblement généralisé si intense, que le

corps tout entier paraissait entrer en vibration continuelle. C'est ce qui put

me mettre sur la voie du diagnostic. Du reste, celui-ci s'appuyait sur un cer-

tain état de fixité du regard, sur les attaques de pseudo-angor, sur les accès

de palpitations violentes en désaccord avec la lésion aortique, sur les crises

de tachycardie (160 à 180 pulsations sans fièvre], sur l'existence de flux diar-

rhéiques survenant subitement et disparaissant de même, sur les accès de

fièvre rapides et fugaces, sur les modifications du caractère, et sur le tremble-

ment généralisé.

Ici, la stcnocardie ne dépendait en aucune façon de la lésion aortique,

elle avait les caractères des pseudo-angines, et devait être mise sur le

compte de l'état nerveux du sujet.

Voici un autre fait que j'ai observé dernièrement en ville et qui pré-

sente un certain intérêt en raison de la prédominance d'accidents gas-
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triques auxquels on avait altribué faussement un rôle dans la production

des symptômes angineux :

Une femme de trente-sept ans a eu six grossesses successives ; la

dernière a presque fait disparaître tous les signes du goitre exophtal-

mique, sauf le tremblement et les palpitations qui ont persisté, ce qui

en fait un exemple de Vinfliience suspensive de l'état gravide sur le

goitre exophtalmique. Il existe une dihitation stomacale des plus accen-

tuées, laquelle est certainement un symptôme, un effet de la maladie de

Parry. Mais il s'est trouvé un médecin qui a mis celle-ci sur le compte

de l'ectasie gastrique. Or, rien n'était plus erroné, et les accès de sténo-

cardie qui survenaient spontanément à heures fixes, présentaient tous les

signes des pseudo-angines névrosiques.

En résumé, les caractères cliniques des phénomènes angineux que l'on

rencontre parfois dans le cours du goitre exophtalmique, reproduisent le

plus souvent ceux de la pseudo-angine hystérique que je viens de passer

en revue. Ils ne méritent donc pas une description spéciale.

On ne confondra cependant pas ces accidents douloureux avec les né-

vralgies intercostales ou thoraco-brachiales si fréquentes dans le goitre

exophtalmique, avec les palpitations accompagnées d'une certaine anxiété

précordiale par suite de l'hypéresthésic des parois thoraciqucs, avec les

accès de dyspnée et les accidents d'asystolie ou de cœur forcé que l'on

observe de temps en temps chez ces malades, ni avec les douleurs

provoquées par la pression sur le trajet des nerfs intercostaux ou phré-

niques. Ainsi, dans une des observations de Marie, chez une malade, en

pressant sur le paquet vasculo-nerveux du cou, à droite, on déterminait

une légère douleur irradiant du côté du sternum et produisant une cer-

taine sensation d'oppression. Ce n'est certainement pas là de l'angine de

poitrine, pas plus que dans le cas observé par Henry Marsh ' et relatif

à une malade souffrant de crises dyspnéiques « avec sensation de dépla-

cement du cœur ». Pour ma part, j'ai vu également une jeune malade

qui présenta dans le cours d'un goitre exophtalmique, tous les symp-

tômes d'une névralgie diaphragmatique confondue avec une angine de

poitrine.

Il suffit d'être prévenu de ces causes d'erreur pour éviter la confusion.

III. Pseudo-angines dans la neurasthénie et le neuro-arthritisme.

« S'il est une maladie protéiforme, changeante et mobile dans ses

manifestations, capricieuse dans ses allures, inconstante dans sa durée

' Henry Marsh. Soc. palh. de Dublin, 1841.
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et dans son intensité, c'est bien la neurasthénie. L'étude de cette affec-

tion est d'autant plus difficile, qu'elle varie non seulement chez le môme
malade d'un temps à un autre, mais d'un malade à un autre. Chaque

névropathe a une individualité morbide qui lui est propre : chez l'un,

ce sont les troubles cérébraux et cardiaques qui prédominent, au point

que Krishaber a voulu en distraire la « névropathie cérébro-cardiaque »
;

chez l'autre, ce sont les symptômes douloureux ou névralgiques, et

ceux-ci ont des sièges différents, dans les muscles et dans les nerfs, à la

peau et dans les viscères ; il y en a qui présentent à certains moments

les signes d'une sorte de surexcitabihté nerveuse, tandis que d'autres,

au contraire, sont plongés dans un état de faiblesse et d'alanguissement

continuels. Il s'agit donc d'une maladie confuse, vague et indécise,

sans limites bien fixes, remarquable par le grand nombre de ses mani-

festations («on morbiis, sed morhorum cohors), par la multiplicité de ses

souffrances, des spasmes, des douleurs viscérales et des malaises sans

nom qui finissent par constituer ce qu'un médecin bien connu par son

état névropathique, appelait le supplice des nerfs [suppliciwn neuricum).

Chez ces malades, l'état de souffrance est général : tous leurs organes

peuvent être atteints tour à tour, et cependant aucun d'eux ne subit une

altération matérielle ; il en résulte qu'il n'y a pas souvent de localisation

possible ni pour le patient, ni pour le médecin, et qu'on peut dire de

l'état nerveux ce que Mead disait de l'hypocondrie : Non itnani scdem

habet^ sed morhus totiiis corporis est. »

C'est en ces termes qu'en 188-3, dans le » Traité de névroses », j'ai

présenté la neurasthénie.

Une maladie semblable ne se définit pas ; elle se décrit. C'est la raison

pour laquelle j'ai voulu vous en faire un rapide tableau. Quanta la déno-

mination de « neuro-arthritisme » que je' donne à cet état morbide, elle

trouve sa raison d'être dans les rapports de causalité et de nature qui

unissent intimement l'arthritisme non seulement avec la neurasthénie,

mais aussi avec beaucoup de maladies nerveuses. C'est là un point sur

lequel j'ai insisté, en rappelant non seulement les rapports si connus de

la chorée et du rhumatisme, mais aussi les origines arthritiques de l'hys-

térie signalées autrefois par Ilufeland, Sydenham et Robert Whytt. Au
sujet de la neurasthénie et de « l'irritation spinale », qui en est une éma-

nation, laissez-moi vous reproduire le passage suivantquej'écrivais encore,

il y a dix ans '

.

« Doit-on faire le diagnostic.de la neurasthénie avec une forme de

rhumatisme qu'on appelle le rhumatisme vague ou nerveux ? Ce diagnos-

' Traité des névroses, par Axenfeld et Huchard (2° éiit., Paris, 1883).
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tic devient plutôt un parallèle, car nous avons la conviction que ces deux

maladies se confondent presque toujours et qu'elles ne forment réelle-

ment qu'un seul et même état morbide. Ce qui nous confirme encore une

fois de plus dans cette idée, c'est que tous les cas d'irritation spinale ou de

neurasthénie que nous avons pu oliserver et presque tous ceux dont nous

avons vu dans les auteurs la relation complète, surtout au point de vue

de l'étiologie, sont d'origine rhumatismale ou goutteuse. De là donc, à

admettre la nature rhumatismale ou goutteuse de cette maladie, il n'y a

qu'un pas, et nous n'hésitons pas à le franchir : Dans la plupart des cas,

ta neurasthénie est une névrose arthritique .»

C'est pour celte raison que, dans les observations nombreuses de neu-

rasthénie ', on trouve la mention des antécédents arthritiques ou nerveux :

M""^ L. B..., névropathe, âgée de quarante-sept ans, est née d'un père très rhu-

matissant, d'une mère qui a été atteinte de gTavclIe; une de ses filles a eu des

coliques hépatiques après une grossesse ; une autre, âgée de seize ans, est

extrêmement développée et presque obèse. Klle-méme a eu à plusieurs reprises

de l'eczéma, quelques douleurs vagues dans les membres, des névralgies

erratiques, et dernièrement un rhumatisme articulaire apyrétique n'ayant

occupé que les articulations du coude et du poignet. Elle a éprouvé de temps en

temps des douleurs vives dans la région lombaire, quelques accidents de

spasme vésical, et depuis sept ans elle se plaint d"une faiblesse singulière des

membres inférieurs sans avoir jamais rien eu qui pût faire supposer l'immi-

nence d'une vraie paraplégie (myélasthénie).

Il y a deux ans, pendant huit jours consécutifs, elle a été réveillée tous

les matins, pres(iue à la même heure (de 4 à S heures), par des « accès d'op-

pression très douloureuse ». Tout à coup, elle se lève comme en proie à

un cauchemar des plus pénibles ; elle « sent alors que sa respiration n'est

pas en cause, puisqu'elle respire librement; mais elle éprouve une sensation

étrange, une angoisse indéfinissable avec crainte de la mort; la poitrine

semble trop étroite pour contenir le cœur qui se gonfle et va éclater ; la dou-
leur parcourt ensuite l'épaule gauche, le coude, l'avant-bras et parvient aux
deux derniers doigts, qui sont le siège d'un engourdissement très pénible ».

Cet état dure une heure et deuiie à deux heures, sans laisser d'autres traces

qu'un certain anéantissement et de la prostration des forces. Puis, tout

disparaît au bout de douze jours, et depuis six ans, cette femme, qui ne pré-

sente rien d'anormal du coté du cœur ou de l'aorte, n'a plus jamais rien

éprouvé de semblable.

M'"" L. S..., âgée de cinquante-cinq ans, femme distinguée, fort intelligente,

très impressionnable, a des antécédents arthritiques les plus accusés : grand-
père mort de goutte, père hémorroïdaire et migraineux, mère ayant eu des
coliques hépatiques. Elle a quatre enfants : un fils de trente ans qui a eu dans
son enfance des accès fréquents de faux croup et, il y a trois ans, des hémop-

' Voir sept observations de pseudo-angine neuro-artlu'itique dans la première édition
de cet ouvrage (p. î)82-590).
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tysies fort abondantes, non suivies de tuberculose, que j'ai toujours regardées

comme d'origine arthritique: une fille impressionnable à l'excès, hystérique

accès de (pleurs, météorismeabdominal. diarrhée ou constipation, palpitations

fréquentes, terreurs nocturnes, quelques phénomènes vagues d'anxiété pré-

cordiale, etc.) ; une autre fille également hystérique, atteinte depuis plus de

trois ans d'anorexie, ayant un caractère mobile, fantasque, capricieux.

Il y a quinze ans, cette malade a déjà eu des accidents spasmodiques assez

varies, parmi lesquels il faut signaler : un état de contracture du sphincter

anal tel que deux chirurgiens des plus éminents crurent à l'existence d'une

tissure dont tous les effets disparurent comme par enchantement au moment
où ils se disposèrent à pratiquer la dilatation de l'anus ; un spasme œsopha-

gien qui nécessita même l'emploi du cathétérisme œsophagien. Puis, dans

l'intervalle de plusieurs années, elle eut des accidents divers : spasmes

de l'intestin, pseudo-tumeurs intestinales, concrétions muqueuses membra-
niformes de l'intestin, herpès génital avec douleurs très vives précédant

l'éruption vésiculeuse, spasme du col de la vessie, etc. De temps à autre,

accès de désespoir, urines claires, limpides et abondantes, et d'autres fois

chargées d'acide urique et d'urates. Il y a deux ans, accès de palpitations,

phénomène du doigt mort, insommie persistante, fatigues inexplicables,

symptômes d'irritation spinale.

Il y a un an, pendant trente jours consécutifs, sans cause connue, elle

est réveillée en sursaut presque toujours à la même heure, de 1 heure à

:2 heures du matin (la malade se couche ordinairement de H heures à

minuit) ; elle se lève sur son lit, en proie à une anxiété profonde et indéfinis-

sable, à une douleur violente vers la partie supérieure de la région précor-

diale, d'autres fois vers sa partie moyenne à gauche, d'autres fois encore

exactement sous le sternum. Elle éprouve rarement la sensation complète de

coustriction de la poitrine, il s'agit plutôt de la sensation d'un « cœur énorme

qui va faire éclater le thorax »
;
puis, la douleur se propage au cou , aux

mâchoires, à l'cesophage. oîi elle produit une véritable dysphagie pour redes-

cendre à l'épaule, au bras droit et jusqu'aux deux derniers doigts, où se produit

le phénomène du doigt mort. Deux fois, les irradiations ont été bilatérales aux

membres supérieurs.

Cette attaque, qui dure une demi-heure, 'mais plus souvent une et même
deux heures, s'accompagne de refroidissement général, de sueurs froides,

appréciables surtout à la face et à la paume des mains. La malade est très

effrayée de cet état, d'autant plus qu'il ressemble, dit-elle, aux accès d'angine

de poitrine extrêmement violents éprouvés par un de ses parents, âgé de

soixante-quinze ans. Mais, le cœur est absolument indemne de toute lésion ;

la durée des accès, leur forme, leurs allures, etc., indiquent qu'il s'agissait

bien plutôt de pseudo-angine chez une neurasthénique et arthritique. Je la

rassurai de mon mieux, prédisant à ces douleurs une issue favorable. Or, un

beau jour, sans cau>e connue, les accès disparurent pour ne plus jamais reve-

nir. Depuis cette époque, M^^'L. S... a continué sa vie tourmentée par les né-

vralgies et les affections spasmodiques les plus diverses et les plus nombreuses.

Il est inutile de multiplier les observations ; on voit par les précédentes,

que les accidents pseudo-angineux des malades atteints de neurasthé-



746 VINGT-SIXIÈME LEÇON

nie, de neuro-arlhritisme, avec ou sans ii-ritation spinale, reproduisent à

peu près les caractères de la pseudo-angine de poitrine hystérique. Il

s'agit, ici encore, de douleurs névralgiques affectant les nerfs du plexus

cardiaque, et le tableau suivant va nous servir à montrer les différences

profondes séparant l'angine de poitrine coronarienne de la pseudo-angine

due à la névralgie, à l'hypérémie ou à l'inflammation du plexus car-

diaque :

Angine artérielle

(Par sclérose rétrccissement ou oblitéra-

tion des coronaires.)

Cause A:<ATOMiQfE : Aortite avec oblité-

ration des coronaires ; sclérose avec

rétrécissement ou oblitération des

coronaires. Affection artérielle.

Symptômes : Douleurs presque toujours

paroxystiques , non permanentes,
provoquées par la marche et l'elîort.

— Douleurs de courte durée, cessant

avec l'arrêt de la marche ou la cessa-

tion de l'effort

— Pas de points douloureux à la pres-

sion, ceux-ci pouvant exister quand
l'angine vraie se complique, ce qui

est possible, de névrite cardiaque

et phrénique, par suite de la propa-

gation de la péri-aortite aux nerfs

voisins.

— Parfois, angoisse sous-sternale sans

douleur.
— Pas d'accidents asystoliques dans le

cours des accès.

Pronostic : Angine de poitrine vraie

presque toujours mortelle.

Tr.\itement : médication artérielle. —
Médication révulsive peu importante.

Pseudo-angine névralgique

(Par névralgie, hypérémie ou inflamma-
tion des nerfs cardiaques.)

Causes an.\tomiques : Aortite avec né-

vrite du plexus cardiaque; hypérémie
et névralgie du plexus cardiaque.

Affection névralgique ou nerveuse,

névritique.

Symptômes : Douleurs moins franche-

ment paroxystiques, souvent pério-

diques, survenant à la même heure
(pseudo-angine névralgique des hys-

tériques, des neurasthéniques, etc.)
;

non provoqués par la marche ou
l'effort, mais souvent provoquées par

l'action du froid. Douleurs souvent

permanentes.
— Douleurs de longue durée, ne' ces-

sant pas par l'arrêt de la marche ou

la cessation 'd'un effort.

— Existence de points douloureux à la

pression, surtout sur le trajet des

phréniques (névrite du ple.xus car-

diaque et du nerf diaphragmatique).

— Angoisse moins accentuée, toujours

associée à la douleur.

— Souvent, accidents asystoliques dans

le cours des accès (dans l'hypérémie

rhumatismale du plexus cardiaque).

PiioNûSTic : Pseudo-angine, jamais
mortelle, excepté dans les cas assez

fréquents où la névrite cardiaque est

associée à la sclérose coronaire.

Traitement : médication anti-nerveuse,

anti-névralgique, anti-névritique
;

bons effets de la médication révulsive.

Il est maintenant facile de faire le diagnostic de l'angine de poitrine

coToneLvienne compliquée de névrite cardiaque. Comme cette complication

n'est pas absolument rare, en raison même de la fréquence de la péri-
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aortite, on s'explique, la raison de l'erreur grave commise par quelques

auteurs qui ont attribué à la névrite cardiaque une importance qui doit

êtrerallachée à la sclérose coronaire, et cela au double point de vue

du pronostic et du traitement. En tout cas, lorsque l'aortite, qui déter-

mine, par suite de l'oblitération des coronaires, la phénoménalité de

l'angine vraie (accès angoissants provoqués par l'effort), se complique de

péri-ciovlile. on peut alors voir évoluer tous les accidents imputables

à la névrite du plexus cardiaque et du phrénique (points névralgiques

douloureux à la pression, au niveau de la partie interne des premiers

espaces intercostaux, sur le trajet du phrénique, etc.).

J'ai même observé dernièrement, à ce sujet, un fait que je crois unique

dans la science :

Une femme, âgée de quarante ans, entre, au mois de mars 1889, à l'hôpital

pour une insuffisance aortique d'origine arte'rielle. L'aorte était dilatée, et

nous en avions la preuve dans l'augmentation de niatitédu vaisseau, et aussi

dans l'élévation très notable de la sous-claviëre gauche. A son entrée et

les jours suivants, elle eut quelques accès paroxystiques d'angine de poitrine

survenant toujours sous Fintluence de la marche ou d'un effort quelconque.

A cette époque, il me fut absolument impossible de constater la moindre
douleur à la pression du doigt, au niveau des parties internes des espaces

intercostaux et sur le trajet des nerfs phréniques.

Quelques semaines après l'entrée de la malade à l'hôpital, nous l'avons

entendue se plaindre de douleun permanentes au-devant du cœur. C'est alors

que je constatai manifestement à la partie interne des deuxième et troisième

espaces intercostaux, l'existence d'un point douloureux s'exaspérant surtout

par la pression du doigt, au point de lui faire pousser des cris. Dès ce jour, j'ai

fait la remarque qu'un nouvel élément s'ajoutait à la maladie
;

j'ai dit

que linflammation e«rfo-aortique se propageait à l'extérieur, et que consécu-

tivement à la jJé;v'-aortite, les nerfs du plexus cardiaque participaient à l'in-

tlammation; j'ai annoncé que les jours suivants, à cette névrite du plexus

cardiaque, s'ajouteraient très probablement les signes d'une névralgie du
phrénique, par suite de la propagation inflammatoire d'un nerf à l'autre. Or,

quelques jours après, les deux nerfs diaphragmatiques étaient douloureux

sur toute leur étendue, et principalement celui du côté droit; au niveau des

scalènes, à la partie interne de presque tous les espaces intercostaux, sur le

prolongement de la dixième côte (bouton diaphragmatique), à la base, et sur

les parties latéro-postérieures de la poitrine, à droite, la pression avec le

doigt était devenue excessivement douloureuse. En même temps, les, douleurs

perma^ientes. non seulement sur le trajet de ces nerfs, mais aussi au-devant

du cœur, présentaient spontanément quelques paroxysmes. A ce moment,
j'ai fait saisir la différence de ces douleurs permanentes à paroxysmes spon-

tanés, à caractère légèrement angoissant, dus à la névrite vago-phrénique,

avec les douleurs franchement angoissantes, non permanentes et provoquées

par Veffort, imputables à la sclérose des coronaires. On a ainsi vu, chez

cette malade, la réalisation de ce diagnostic si important entre la pseudo-an-

gine de la névrite cardiaque, et l'angine vraie de la sclérose coronaire.



748 VINGT-SIXIÈME LEÇON

Ouilques jours après, une autre complication rare venait eucore confir-

mer le diagnostic : un état fébrile s'était déclaré, entrecoupé de frissons

répétés et intenses, la température axillaire s'élevait jusqu'à 40''8, et nous

avons vu se développer sous nos yeux, avec des poussées successives, un zona

des plus caractéristiques sur le trajet des nerfs du plexus cervical superficiel

et du nerf circonflexe ; en même temps, je faisais constater l'existence d'une

péricardite sèche péri-aortique avec son bruit de va-et-vient tout à fait

caractéristique. Puis survinrent des syncopes, du délire, et après huit jours, la

malade mourait subitement. L'autopsie nous fut malheureusement refusée.

Ce fait est l'un des 'plus instructifs que je connaisse : il montre d'abord

une malade atteinte d'insuffisance de l'aorte avec dilatation de ce vaisseau et

accès d'angine de poitrine vraie due au rétrécissement ou à l'oblitération des

coronaires. L'endo-aortite devient de la péri-aortite, et cette dernière produit

par propagation inflajnmatoire, la névrite du plexus cardiaque et du phré-

nique, d'où les douleurs josatdo-angineuses, douleurs permanentes et sponta-

nées. La péricardite de la base s'étend et devient intense; de proche en proche,

la névrite gagne les filets du plexus cervical superficiel avec lequel les nerfs

phréniques présentent quelques connexions, et à la faveur de cette extension

phlegmasique et peut-être aussi de causes infectieuses, nous voyons évoluer

une névrite, c'est-à-dire un zona du plexus cervical superficiel. Ce zona était

ainsi d'origine aortique.

Ainsi, loin de nier l'existence de la névrite cardiaque, je l'affirme

au contraire. Mais, à l'encontre de ceux qui lui attribuent le prin-

cipal rôle, le seul rôle dans la production de l'angine de poitrine,

je ne la regarde que comme un élément surajouté aux lésions produc-

trices de la sténocardie vraie. Lorsque la pneumonie se complique de

pleurésie, je ne vais pas attribuer à cette dernière une importance capi-

tale, et je me garderai bien de ne plus voir qu'elle dans ce coraplexus

symptomatique. Penser ainsi, ce serait commettre une grave erreur,

semblable à celle des auteurs qui ne voient plus que la névrite cardiaque

dans l'aortile, et qui ne tiennent aucun compte de la sclérose des coro-

naires, sans doute parce que celle-ci présente une syraptomatologie, non

pas plus obscure, mais moins tapageuse. Or, cette erreur n'est pas seu-

lement grave au point de vue clinique ou théorique, ce qui serait de peu

d'importance ; elle est grave surtout, parce que, pendant de longues

années, elle a entretenu des illusions thérapeutiques, en préconisant

seulement la médication révulsive comme l'unique ressource de notre

intervention, et parce qu'elle ne nous a pas fait entrevoir la curabilité de

l'angine de poitrine.

IV. Angine de poitrine dans l'épilepsie.

D'après Trousseau, l'angine de poitrine serait une des manifestations

de l'épilepsie, elle serait une manière d'être de sa forme vertigineuse,
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une sorte de névralgie épileptiforme. « Elle en a Tinvasion brusque, la

marche rapide, la cessation soudaine, et il n'est pas très rare que des

malades qui ont autrefois éprouvé des accès d"angor pectoris prennent

plus lard de véritables attaques de mal comitial, de même que chez

d'autres, l'angine de poitrine a pu être autrefois précédée d'accidents

épileptiforraes bien nettement caractérisés. »

Je ne partage, en aucune façon, cette opinion que je regarde comme
une erreur, h'angine de poitrine n'est pas une manifestation de l'épi-

lepsie.

Mais, plusieurs cas peuvent se présenter :

1° Un épileptique peut devenir, par la suite, artério-scléreux, et à ce

dernier titre seulement, il a des accès qui ne relèvent en aucune façon

de l'épilepsie.

A ce sujet, je vous cite l'observation d'un malade âgé de quarante ans

qui, dès l'âge de quinze ans, avait eu des accès d'épilepsie convulsive.

Ces derniers ont presque disparu depuis quatorze ans environ sous l'in-

fluence de la médication bromurée. et ont été remplacés par des vertiges

et des absences. Depuis trois ans, il est atteint de crises angineuses qui

surviennent toujours sous l'influence des efforts ou d'une marche un peu

précipitée. Or, depuis trois ans, le bromure qui, à la dose de 6 à 8 grammes,

a déterminé si rapidement la sédation et la disparition des accès épilep-

tiques, n'a en rien modifié les accès angineux. dont la cause devait être

attribuée à ime aortite subaiguë et dont l'amélioration fut obtenue grâce

à l'administration des iodures. Ici donc, il s'agissait d'un ancien épilep-

tique devenu angineux sous l'influence du développement de l'artério-

sclérose et de l'inflammation aortique.

2° Il ne faut pas confondre l'aura épileptique cardiaque avec une mani-

festation angineuse.

En effet, quelques épileptiques éprouvent, parmi les phénomènes pré-

curseurs de leurs attaques, des accidents divers caractérisés par une

douleur précordiale plus ou moins vive, par une sensation de poids ou

d'oppression sur la poitrine.

3" Il ne faut pas confondre Vépilepsie avec les accidents épilepti-

formes.

Ces derniers peuvent être, en effet, une manifestation de l'artério-

sclérose ou de l'athérome cérébral, au même titre que les accidents

angineux sont dus à l'artério-sclérose du cœur.

4° Enfin, certaines affections de l'estomac peuvent déterminer à la fois
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du côté du cerveau des accidents réflexes connus sous le nom à'épilepsie

(jaslrique ', et du côté du cœur des accidents anginifonnes dont je

parlerai dans mes procliaines leçons.

Les causes d'erreurs, on le voit, sont assez nombreuses. C'est là sans

doute ce qui explique l'assertion erronée de Trousseau.

TuMTEMENT. — C'cst la doulcur que l'on doit surtout chercher à com-

battre dans les pseudo-angines névrosiques. Donc, il faut employer les

injections de morphine au moment des accès, les inhalations d'éther et

même de chloroforme, dans les formes névralgiques; dans les formes

vaso-motrices, l'inhalation de quelques gouttes de nitrite d'amylc et la

nitro-glycérine (à la dose quotidienne de 6 à 12 gouttes de la solution

au centième).

On peut encore avoir recours au chloral, soit sous forme de lavement,

soit en potion; aux préparations d'antipyrine en injections sous-cutanées

ou par la voie stomacale à la dose de 2 ou 3 grammes par jour, ou

encore à celles de phénacétine (1 gr. 50 en trois fois dans la journée) ; au

salicylate de soude à la dose de 4 à a grammes pendant deux à quatre jours.

Uuand les crises surviennent surtout pendant la nuit, on peut pres-

crire, outre les injections de morphine et les préparations de chloral,

un nouveau somnifère, le sulfonal, à la dose d'un cachet d'un gramme

le soir.

Comme pour toutes les manifestations hystériques, on pourra encore

tenter la pression sur la région ovarienne hypéresthésiée ; mais .ce

moyen, souvent excellent pour faire avorter ou disparaître des crises

convulsives, ne m'a jamais réussi contre les crises sténocardiques.

Dans l'intervalle des accès, donnez encore des antispasmodiques, des

calmants, du bromure de potassium, des préparations d'aconitine à la

dose de trois pilules d'un quart de milligramme par jour.

Enfin, n'hésitez pas à conseiller l'hydrothérapie, soit sous la forme de

lotions froides ou tièdes, soit encore sous celle de frictions au drap

mouillé, ou de douches générales. Cependant l'enveloppement avec le

drap mouillé et les lotions froides devront être prescrites avec prudence,

à cause de la sensation de froid trop rapide qu'elles déterminent, et

parce que j'ai vu ces pratiques produire des accès angineux. Quant aux

douches, il faut les administrer d'après les règles suivantes sur les-

quelles j'ai déjà insisté : L'hydrothérapie doit être employée en dehors

des accès, sous forme de douches légères, de courte durée, en com-

' II. l'ojiMAY. Contribution h l'étude de l'épilepsie gastrique et des relations existant entre

oelte épilepsie et certaines névroses du nerf vague (Reçue de mcdecine, 1881).
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mençant d'abord par des douches tièdes à jet brisé et n'arrivant que

progressivement à la douche froide à 24°. On doit se garder de \à diri-

ger d'abord sur la région précordiale qu'il ne faudra pour ainsi dire

qu'effleurer, et vous devrez surtout porter son action sur les membres

inférieurs.

Lorsque les accès offrent une périodicité réelle, on prescrira des pré-

parations de quinine, et plus particulièrement le valérianate ou bromhy-

drate de quinine à la dose de oO à 60 centigrammes par jour, en y
associant même l'arséniate de soude à la dose quotidienne de 2 à 6 mil-

ligrammes, pendant un mois ou six semaines. L'arsenic agit ici, à la

fois comme sédatif et tonique du système nerveux ; on en connaît les bons

effets dans la chorée, et, pour ma part, j'ai renoncé depuis longtemps

aux préparations dites antispasmodiques, à la valériane, au musc, à

l'asa fœtida, et même au bromure de potassium qui n'ont aucune aclion

dans le traitement de l'hystérie.

On voit souvent, surtout dans la forme névralgique de la pseudo-

angine, la névrose compliquée d'irritation spinale. C'est alors qu'il

faut faire pratiquer tous les jours des pulvérisations d'éther auxquelles

je préfère les pulvérisations de chlorure de méthyle sur le trajet du

rachis. Cette médication analgésique que j'ai instituée depuis plusieurs

années contre l'irritation spinale qui n'est autre chose qu'une névralgie

ou une hypéresthésie de la moelle, a pour résultat d'insensibiliser le

centre spinal et de faire disparaître les névralgies les plus rebelles d'ori-

gine centrale'. On peut encore y joindre l'application de teinture d'iode

et de pointes de feu renouvelées tous les huit ou dix jours, et même
l'application de courants continus, le pôle positif placé à la région cervi-

cale, le pôle négatif à la région dorsale. C'est pour répondre à la même
indication que Laennec s'est servi de l'aimant avec un certain succès.

Il est également indiqué d'avoir aussi recours au traitement hydromi-

néral, et parmi les eaux que je conseille, je recommande celles de Néris,

Luxeuil, Royat, Plombières, Bagnères de Bigorre, la Malou, Dax et

Saint-.\mand , Bourbon, Lancy, Ax, Ussat, etc.

Enfin, comme pour toutes les affections hystériques, le traitement

moral et le changement de miheu, ainsi que l'isolement produiront les

meilleurs effets. C'est ainsi que Stokes, après sa description de la

névralgie du cœur, ajoute ces sages conseils : « L'un des moyens les

plus efficaces pour la guérison, c'est de convaincre le malade qu'il n'est

point atteint d'une affection du cœur. » 11 ne sera donc pas irrationnel

' II. ni ciiABD. Des pulvérisations de chlorure de méthyle sur le rachis dans le traite-

ment de la cboréc, de l'irritation spinale, des névralgies, etc. {Soc. de Ihcrapeutique, 1S88).
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d'appliquer la suggestion au Irailemcnl de ces spcudo-angincs hysté-

riques.

Dans le but d'obéir à l'indication d'isolement et de changement de

milieu si judicieusement conseillés par Beard et Weir Mitchcll, je ne

serais pas éloigné d'envoyer les malades à Gérardmer ou à Divonne

pour les faire en même temps bénéficier du traitement hydrothérapique.

Comme ces pseudo-angines se terminent par la guérison, il en résulte

que toutes les statistiques connues .dans la science avant la distinction

capitale de l'angine vraie et des angines fausses, sont entachées d'erreur.

C'est un point sur lequel j'insiste depuis longtemps, et ces statistiques

ne sont pas plus exactes que celles qui, avant Bretonneau, réunissaient

en bloc tous les cas de croup et de faux croup.
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PSEUDO-ANGINES RÉFLEXES

1° Pseudo-angines réflexes d'origine périphérique. Observation de pseudo-angine réflexe

après une névralgie intercostale. Pseudo-angines consécutives aux névralgies de

la paroi thoracique, à la névralgie diaphragmatique, à une excitation périphé-

rique douloureuse des nerfs des extrémités, aux névromes, aux névralgies ou
traumatisnies du bras gauche.

Troubles fonctionnels du cœur (palpitations, syncopes, douleurs angineuses) et

lésions du cœur (cardieetasie, hypertrophie du cœur) consécutifs aux névralgies

ou névrites du membre supérieur.

HiSTORiQL'E. Influence des exercices actifs du bras gauche dans les maladies du
cœur ou des gros vaisseaux (Odier, Zecchinelli, J. Franck). Observations de Téal-

lier et de Riberi. Deux observations de Valleix. Observation d'une pseudo-angine
pectorale consécutive à la névralgie du moignon du membre inférieur gauche)
(Névralgie du plexus cardiaque consécutive à une névralgie du plexus brachial.

Cardieetasie (et non hypertrophie du cœur) consécutive à la névralgie ou névrite

du membre supérieur gauche. Observation d'angine coronarienne compliquée de
pseudo-angine (par névrite du plexus cardiaque).

Diagnostic. Thérapeutique : Traitement de la cause, de la névralgie du plexus
brachial, pour atteindre et guérir la névralgie du plexus cardiaque.

2° Pseudo-angines réflexes d'origine viscérale. Trois théories pour expliquer la pro-

duction des accès pseudo-angineuxsous l'influence des troubles digestifs : 1° théorie

mécanique; 2° théorie humorale; 3" théorie réflexe, cette dernière confirmée par
les expériences et les observations cliniques.'

Trois formes d'accidents cardio-pulmonaires consécutifs aux maladies des voies

digestives : 1° palpitations, faux pas et intermittences du cœur, arythmie, gène et

anxiété précordiale avec irradiation dans le membre supérieur, dilatation des

cavités droites du cœur, insuffisance tricuspidienne, bruit de galop droit (forme

cardiaque) ;
2'^ anhélation, accès d'oppression, de dyspnée ou d'orthopnée, augmen-

tation de tension dans la petite circulation, retentissement diastolique de l'artère

pulmonaire (forme pidinonaire) ;
3" association de troubles pulmonaires et car-

diaques (forme cardio-pulmonaire)

.

'

Retentissement cardiaque des affections gastro-intestinales, surtout dans les

maladies superficielles des organes. Loi de pathologie générale énoncée par
Lasègue. Rôle du système nerveux. Le retentissement cardiaque de ces affections

n'est pas affaire de maladie, mais de malade.

Symptômes ET Diagnostic. — Signes différentiels tirés de l'âge, du sexe des malades;
de la forme de la douleur; de la durée des accès; de leur association avec des

troubles pulmonaires ou dyspnéiques, de leur provocation par l'ingestion alimen-

taire ou l'influence digestive, etc. — Diagnostic avec l'angine de poitrine coroua-

HENIll HUCHARD. — MALADIES DU CŒUH. 48
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rienne pscudo-gash-algiquc ; avec l'angine coronarienne dont certains accès sur-

viennent après les repas du soir. — Angines mixtes (angine vraie chez les dys-

peptiques). — Tableau diagnostique.

Traiïeme.nt. — 11 doit s'adresser à la cause des accès pseudo-angineux, c'est-à-

dire à l'état gastrique.

J'aborde dans celte leçon une autre variété des pseudo-angines :

les angines réflexes. Elles sont de deux sortes, suivant que l'origine

est périphérique ou viscérale.

i° Pseitdo-angines réflexes d'origine périphérique. — J'entre immé-

diatement dans mon sujet, en citant une observation qui fera tout

d'abord bien comprendre la- nature de cette pseudo-angine.

Le 29 octobre 1883, entrait dans mon service de l'hôpital Tenon une

marchande ambulante, femme de cinquante-cinq ans. Quinze jours avant

son admission dans nos salles, elle avait été soumise à un refroidisse-

ment subit, et elle avait été aussitôt atteinte d'une névralgie intercostale

avec névralgie du nerf phrénique. Quelques jours seulement plus tard,

elle éprouva pour la première fois, une douleur subite dans les deux der-

niers doigts de la main gauche avec propagation dans l'avant-bras, le

bras, l'épaule, le dos, la nuque, et venant aboutir à la région du cœur.

D'autres fois, la douleur irradiait au cou, à rJiypogastre,avec de violentes

palpitations accompagnées d'une sensation d'étreinte rétro-sternale, et ces

accès d'une durée d'une à deux heures survenaient trois ou quatre fois

dans la journée sous l'influence des mouvements exécutés par la malade,

ou encore de la pression exercée sur les nerfs douloureux.

A son entrée à l'hôpital, elle avait été atteinte d'un nouvel accès
;

mais à l'exploration du thorax, nous avions trouvé les points douloureux

d'une névralgie siégeant au niveau du sixième espace intercostal gauche,

et en même temps sur le trajet du nerf phrénique, entre les scalènes, en

dehors du sternum ainsi que dans un point bien limité, signalé depuis

longtemps par Gueneau de Mussy sous le nom de « bouton diaphragma-

tique », au niveau de l'intersection de deux lignes dont l'une serait le

prolongement horizontal de la dixième côte et l'autre le prolongement

vertical du bord externe du sternum. Sous l'influence d'un traitement

par les injections hypodermiques de morphine, cette malade nous quit-

tait complètement guérie après un mois environ de séjour à l'hôpital.

Quelle était la nature de ces accès, et quelle signification convenait-il

d'accorder à cette association syndromique de douleurs ?

Cette femme n'était ni rhumatisante, ni nerveuse, et l'exploration des

vaisseaux, de l'aorte et du cœur ne révélait aucun signe morbide. Elle avait
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été prise d'une névralgie intercostale et phrénique, et les douleurs car-

diaques étaient survenues quelques jours après. Sous l'influence d'un re-

froidissement, il s'était produit une névralgie intercostale et phré-

nique, et les moindres mouvements exécutés par la malade avaient eu

pour effet le réveil subit des douleurs; celles-ci retentirent bientôt sur

les nerfs voisins, l'innervation cardiaque fut mise en jeu, de là produc-

tion d'une pseudo-angine névralgique d'origine réflexe, d'une pseudo-

angine bénigne et curable, comme l'a prouvé l'heureuse terminaison de

la maladie.

De tels phénomènes angineux ne sont pas l'exception; on les ren-

contre assez souvent dans la pratique de la ville, quelquefois aussi à

l'hôpital, et on en trouve le point de départ dans les nerfs périphériques

ou dans les nerfs viscéraux.

Pour les nerfs périphériques, une névralgie intercostale peut les pro-

voquer, comme on vient de le voir. . C'est ainsi que Bouchut a cité des

observations de cardialgies' provoquées par des névralgies de la paroi

thoracique. Tout à coup, sans motif apparent, quelques femmes éprou-

vent des accès de suffocation, des palpitations et de l'anxiété précordiale

avec ou sans irradiations dans les membres. Souvent, l'état névropa-

thique du sujet joue le rôle principal dans la production de ces accidents
;

mais souvent aussi, il n'en est rien, et il faut invoquer d'autres causes

occasionnelles. Or, d'après cet auteur, la pression du corset sur un ou

plusieurs points de névralgie intercostale est suffisante pour expliquer

l'explosion de ces phénomènes douloureux. Par les nerfs intercostaux,

l'excitation retentit sur la moelle et sur le bulbe, atteint les origines des

nerfs vagues d'oii elle se propage au plexus cardiaque pour former ainsi

un arc réflexe dont la névralgie intercostale est le point de départ et le

plexus nerveux du cœur le point de terminaison.

La névralgie du phrénique est aussi l'origine de manifestations sem-
blables dont le mécanisme est analogue. Je vous en ai donné la preuve,

il y a un instant; et comme on a établi à tort des rapports cliniques

entre cette névralgie et l'angine de poitrine, je tiens à bien faire remar-

quer que la douleur de la première est tout à fait différente de la douleur

angoissante de la seconde.

Parmi ses observations de cardiodynies, Bouchut cite le fait suivant :

un général laisse tomber dans sa botte, une de ses décorations et ne

s'en aperçoit pas de toute la journée. Le soir, au moment oii il retire sa

chaussure, il est pris d'une vive douleur dans le pied, et cette excitation

' Bouchut [Congrès pour l'avancement des sciences de Rouen, 1883). — CardiaUjie a ici

le sens de « névralgie du cœur ».
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périphérique retentit sur le cœur d'une façon assez violente pour déter-

miner une syncope, après avoir donné lieu à quelques phénomènes angi-

neux.

Comment ne pas établir un rapprochement entre ce fait et ceux rap-

portés par Thurn en 1875? Cet auteur a, en effet, publié un mémoire

dans lequel il attribue à l'irritation des nerfs périphériques des pieds et

à leur endolorissement par la fatigue, les symptômes angineux et syn-

copaux que présentent parfois les fantassins pendant les marches for-

cées. D'après lui, l'irritation des nerfs périphériques parla marche produit

chez les soldats des spasmes vasculaires du cerveau pour déterminer la

syncope, du pont de varole pour donner lieu à des accidents épilepti-

formes, ou encore des vaisseaux du thorax et du cou pour engendrer

des phénomènes angineux. Celte forme d'angor se distinguerait surtout

par son apparition et sa disparition subites, par son peu de durée, par

sa coïncidence avec des accidents syncopaux ou épileptiformes; elle réa-

liserait encore une des formes vaso-motrices dont j'ai déjà parlé.

Cependant, je dois faire remarquer que cette variété d'angine de poi-

trine réflexe est encore bien hypothétique, et il y aurait à tenir compte,

pour expliquer l'angine de poitrine des soldats, d'autres facteurs bien

plus importants, tels que l'alcoolisme et la syphilis qui prédisposent aux

lésions artérielles, ou encore l'abus du tabac qui, dans les conditions

essentiellement déprimantes où ils se trouvent les prédisposent singu-

lièrement aux accidents du nicotisme. Enfin, il ne faut pas oublier

que certains accidents syncopaux et pseudo-angineux doivent être mis

sur le compte du coup de chaleur si fréquent dans les armées en marche.

De plus, l'observation de Bouchut citée plus haut me semble bien con-

testable, au moins au point de vue de son interprétation.

Les excitations morbides , lorsqu'elles parlent du bras gauche et

qu'elles sont constituées par des névromes, des névralgies ou des trau-

malismes, peuvent retentir sur le cœur, comme Polain l'a démontré '.

Alors, elles donnent lieu par action réflexe, soit à une lésion de l'organe

(hypertrophie ou plutôt dilatation du cœur), soit à des troubles fonc-

tionnels (palpitations, syncopes, douleurs angineuses). On voit ces der-

nières signalées dans deux observations déjà anciennes de Capelle et de

Caizergues relatives à des malades atteints de névromes du bras gauche,

cl Black, Blackwall et Jurine ont cité chacun un cas d'angine de poi-

trine ayant eu pour origine une violence extérieure sur le thorax ^

' PoTAiN. Congrès de la Rochelle, 1882.

- Capelle (Thèse inaug. de Paris, 1861). — Caizebgces. Du névrome, thèse de Monlpel-

Ucr, 1867. — Lasségue. Cardiopathies réflexes d'origine bracliiale, thèse de Paris, 1883. —
JUUINE. LOC. cit.
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Ici donc, le point de départ des accidents angineux est périphérique ;

c'est la lésion des nerfs du bras qui, relenlissant sur le cœur, provoque

secondairement des accidents angineux, et « l'angine de poitrine est

renversée » (Potain).

Historique. — Il est intéressant de rappeler qu'Odier (de Genève) et

Zecchinelli (de Padoue) avaient autrefois insisté sur la proscription de

tout exercice actif et de tout effort du bras gauche dans les maladies du

cœur et des gros vaisseaux. « J'ai vu, dit J. Franck, des malades se

trouver fort mal d'un exercice excessif du bras gauche, et je serais dis-

posé à me ranger à l'avis de ceux qui pensent que l'on doit se servir en

pareil cas plutôt du bras droit que du gauche pour ne point fatiguer le

cœur ou les gros vaisseaux'. »

Téallier (Bull, des travaux du cercle méd. de Paris, 1826) a rapporté

l'histoire d'une maladie qui aurait débuté, treize ans auparavant, par une
névralgie lombaire suivant ensuite les nerfs dans leurs distribution à l'ahie, à

la cuisse et à la jambe. Deux ans après, elle fut remplacée par une gastralgie,

puis par une névralgie qui « se fit sentir derrière le sternum j, avec irradia-

tions à la partie inférieure de cet os, aux nerfs laryngés, aux plexus brachiaux,

au pneumogastrique, aux plexus cardiaque et pulmonaire.

Riberi {Gaz. des hôpitaux, 1840) parle d'une malade de vingt ans qui, après

une saignée pratiquée au pli du coude, fut atteinte d'une névralgie de l'avant-

bras et du bras. Pour produire les accidents pseudo-angineux, il suffisait

d'étendre promptement ou de fléchir avec force l'avant-bras sur le bras, de

pincerle doigt médius, de comprimer la cicatrice de la saignée, de frictionner ces

parties légèrement avec la main, ou que la manche de sa robe portât dessus.

Alors, éclataient des symptômes de suffocation, de serrement de la poitrine

et de syncope. La douleur était continue sur le trajet du nerf médian, du pli

du coude aux doigts. On guérit la malade par plusieurs séances d'acupuncture

sur le trajet du nerf médian.

(Ce cas est complexe et me paraît être plutôt un exemple d'hystérie trau-

malique.)

L'historique de la question sera complet, si je rappelle deux obser-

vations rapportées par Yalleix, dès 1841 -
:

L'une d'elles, intitulée « angine de poitrine, névralgie dorso-intercostale,

hypertrophie du cœur », est relative à un homme de cinquante-deux ans,

bijoutier en cuivre. Depuis deux ou trois ans, il était sujet à des attaques

caractérisées par une douleur vive et subite vers le bord gauche du sternum,

à la hauteur des quatrième et cinquième côtes, par une menace de suffocation

' J. Franck. Traité de palh. interne, 1857. — Odier. Journal de Genève, 1796. — Zec-

CHiNELU. Discorso suir uso délia mano destra e preferenza délia sinistra. Padova, 1815.

. - Valleix. Traité des névralgies. Paris, 1841.
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imminente et par un malaise extrême. Ces accès qui, dans certains cas, se

dissipent très rapidement, durent quelquefois plusieurs minutes et même un
quart d'heure. Pendant qu'il les éprouve, il est obligé de s'arrêter, de sus-

pendre son travail et de s'asseoir, jusqu'à ce que la douleur soit dissipée.

Dans les premiers temps, ces accès n'avaient lieu que fort rarement ; mais
vers le mois de novembre 1838, ils revinrent deux ou trois fois par semaine.

Les causes qui déterminent le plus souvent ces accès sont l'acte de la défé-

cation, les mouvements pour descendre un escalier, un faux pas et le coït.

A l'examen de la poitrine, on trouve les signes d'une hypertrophie du cojur ;

les bruits sont réguliers, sans souffle, souî-ds, presque étouffés. Le malade se

plaint de palpitations presque continuelles, d'essoufflement dans les travaux

pénibles et les marches rapides. Une pression légère exercée entre les troi-

sième et quatrième vertèbres dorsales, un peu en dehors de la ligne médiane
et à gauche, cause une douleur vive ; on trouve un autre point douloureux en
avant dans le même espace intercostal, très près du sternum.

Valleix convient qu'il a vu seulement une seule fois ce malade, à une

consultation du bureau central, de sorte que ce dernier fait peut, à bon

droit, ne pas paraître absolument concluant. Car son malade présentait

les signes d'une hypertrophie cardiaque, et si les bruits du cœur ne

s'accompagnaient d'aucun souffle, ils étaient « sourds, presque étouffés

et nullement en rapport avec la force extrême de l'impulsion ». De plus,

si l'on lient compte de la nature même des accès qui survenaient sous

l'influence des efforts, on ne sera pas éloigné de croire qu'il s'agissait

sans doute d'une artério-sclérose du cœur avec angine de poitrine.

Il est vrai que celle-ci s'accompagnait encore de symptômes de névralgie

dorso-intercostale ; mais la présence de cette dernière n'est pas toujours

une raison suffisante pour conclure à l'existence d'une pseudo-angine

névralgique.

En un mot, deux cas peuvent se présenter :

1° Une angine de poitrine vraie, par sclérose coronaire, est accompa-

gnée fortuitement d'une névralgie dorso-intercostale, sans que celle-ci

joue le moindre rôle dans la production des accidents sténocardiques
;

2" Une névralgie périphérique — et le plus souvent il s'agit d'une

névralgie brachiale ou dorso-intercostale — s'accompagne d'accès pseudo-

angineux, de nature névralgique, sous la dépendance de l'état doulou-

reux des nerfs périphériques.

Celle distinction est importante au double point de vue du pronostic

et du traitement, et cependant elle n'a été faite par aucun auteur. Elle

est possible à établir cliniquement ; car, dans le premier cas, les accès

angineux doivent présenter les caractères symptomatiques de la sténo-

cardie coronarienne et se manifester surtout à l'occasion des efforts,

tandis que, dans le second cas, les accès sont plus souvent spontanés.

4

i
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Quant à Valleix, il a cependant le mérite d'avoir posé la question et

d'avoir indiqué la possibilité des pseudo-angines consécutives aux névral-

gies périphériques, comme en témoigne le passage suivant :

« Le malade avait-il trois maladies tout à fait distinctes : une angine

de poitrine, une hypertrophie du cœur et une névralgie dorso-inlercos-

tale ? Ou bien, y a t-il eu entre ces affections une lésion assez marquée,

un rapport assez intime pour qu'on doive admettre qu'elles n'en for-

maient qu'une seule, que tous les symptômes appartenaient à la névral-

gie, et que l'hypertrophie du cœur n'était autre chose que la lésion ana-

tomique de l'affection? »

La seconde observation de Valleix est plus concluante dans le sens

d'une pseudo-angine névralgique ; car, ainsi qu'on va le voir par le

résumé que j'en donne, les crises sont provoquées par les mouvements

du bras et nullement par les efforts ou la marche.

Un homme de quarante-sept ans éprouve depuis dix-huit mois des douleurs

qui viennent par crises, qui sont bien plus intenses et qui se répètent tous

les jours depuis six mois. « Elles sont provoquées par tous les mouvements

un peu forts du bras; elles ne se manifestent ni quand le malade monte un

escalier, ni quand il marche, ni quand il va à la selle. Elles ont lieu par accès,

pendant lesquels des palpitations surviennent quelquefois. Elles partent alors

de la partie antérieure du bras gauche qu'elles occupent jusqu'à l'aisselle, et

vont retentir dans la région précordiale et dans le côté gauche du cou. En
même temps, il existe de l'anxiété, des angoisses, de l'oppression, des sueurs

;

mais il n'y a pas menace de suffocation. »

Le cœur est normal, non hypertrophié ; ses bruits sont réguliers. En arrière,

un peu en dehors des apophyses épineuses dorsales, et au niveau des quatre

premiers espaces intercostaux, la pression détermine une douleur plus Intense

qu'on retrouve vers le milieu des trois premiers espaces sur le trajet d'une

ligne abaissée du creux axillaire. En avant, ces trois premiers espaces sont

également douloureux à la pression, vers 4'union des cartilages et des côtes.

Certes, on élève encore des objections contre ces faits. Je crois

cependant à leur existence, à leur réalité, comme le prouve un cas dont

j'ai été témoin à l'hôpital Tenon.

Le 18 novembre 188,3, un homme de cinquante-trois ans entrait à l'hôpital

Tenon (salle Barth, n° 27). 11 avait été amputé un an auparavant, 'du membre
inférieur gauche, pour une tumeur maligne du genou. Depuis cette opération,

il a été atteint de cette affection rebelle et essentiellement douloureuse connue

sous le nom de i névralgie du moignon ». Bientôt après, survinrent consé-

cutivement à ces douleurs névralgiques, des accidents angineux durant de

quinze à trente minutes, accompagnant souvent les douleurs de la jambe
gauche ou alternant avec elles. Ces accès dans lesquels prédominait la dou-

leur et non l'angoisse, survenaient le jour comme la nuit, sous l'influence

d'aucune cause appréciable, et ils n'étaient jamais provoqués par la marche
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OU par un effort. Du reste, le malade ne présentait aucun signé de lésion

cardio-vase ulaire, il ne fumait pas et on ne constatait dans ses antécédents

personnels ou héréditaires aucun vice rhumatismal ou névropathique.

En raison de l'association fréquente des douleurs cardiaques avec les dou-

leurs névralgiques du membre inférieur, et de leur alternance avec elles, je

portai le diagnostic de pseudo-angine de poitrine névralgique consécutive à

la névralgie du membre inférieur gauche. Le résultat du traitement confirma

cette manière de voir; cet homme resta longtemps dans le service, et nous

avons pu constater la disparition des douleurs cardiaques coïncidant avec la

diminution des accidents névralgiques du-moignon.

Potain a signalé des faits à peu près semblables ; mais il s'agit le plus

souvent, dans ces observations, de pseudo-angines consécutives à des

névralgies ou à des névrites du membre supérieur gauche.

Un malade, amputé du bras gauche, avait éprouvé, à la suite de cette

opération, des douleurs assez vives qu'il ressentait à l'extrémité du membre
absent et qui se propagaienl jusqu'au cœur. A son entrée à l'hôpital, on
remarqua dans le moignon l'existence de névromes dont l'extirpation amena
la sédation des douleurs. Mais quelque temps après, les troubles du cœur
s'accentuèrent de nouveau, le moignon était un peu douloureux et l'on cons-

tatait l'existence d'une hypertrophie cardiaque en l'absence de tout bruit

morbide, de lésions d'orifice, de mal de Brighl ou de surtension artérielle.

Après trois séances de galvanisation du plexus brachial , les douleurs

tardiaques et périphériques s'amendèrent et l'hypertrophie du cœur diminua

lans des proportions considérables.

Un officier, blessé le 16 août 1870 par un éclat d'obus au bras gauche,

éprouva quelque temps après, des sensations si douloureuses dans son moi-
gnon, qu'il ne pouvait se coucher sur le côté gauche et que la moindre pres-

sion lui était extrêmement pénible ; il se réveillait souvent en sursaut, au

milieu de la nuit, éprouvant dans tous les membres des douleurs très vives et

une sensation de chaleur insupportable. En 1873, il vit se développer à la

partie interne du moignon une petite tumeur, dont la pression déterminait

des phénomènes très douloureux, irradiant jusque dans la région cervicale du
côté gauche. Guj'on extirpa ce petit névrome, opération qui détermina un
soulagement très marqué. Mais, dès la fin de 1875, le malade ressentait de

nouveau des douleurs qui, cette fois, siégeaient dansUe dos. Lorsqu'il se livrait

à un travail quelconque, c'était une sensation de constriction à la poitrine, un
point douloureux à la région précordiale dont il se plaignait. 11 présentait

alors les signes physiques d'une hypertrophie très notable du cœur, sans qu'il

y eût ni modification du pouls, ni modification de la pression artérielle.

Soumis à la médication bromurée, il n'en éprouva qu'un soulagement impar-

fait, puis il fit successivement deux cures à Bagnères, et ce n'est que deux

ans après qu'on put constater une amélioration très sensible ; les douleurs

s'étaient amendées, l'impressionnabilité était moindre, et le cœur avait repris

un volume presque normal.

Dans presque tous ces cas, on voit qu'il est question d'hypertrophie
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cardiaque consécutive à la névralgie ou à la névrite du membre supé-

rieur gauche ; mais je remarque que cette hypertrophie est passagère,

et qu'elle disparaît même assez rapidement en quelques jours par un
traitement approprié. Or, il ne s'agit pas, à proprement parler, d'hyper-

trophie cardiaque, et en cela je diffère d'opinion avec quelques auteurs.

J'en ai d'abord pour preuve la disparition rapide des accidents qui ne

se comprendrait pas avec l'état hypertrophique du myocarde
;
j'en ai

encore pour preuve la production de la dilatation du cœur qui survient,

comme on va le voir plus loin, dans des conditions à peu près ana-

logues, à la suite de troubles digestifs. Du reste, j'ai constaté plusieurs

fois, consécutivement à des névralgies ou à des névrites brachiales,

tous les sienes de la cardiectasie, et le fait suivant me confirme encore

dans cette opinion :

Il s'agit d'une malade atteinte de névralgie cervico-brachiale depuis

de longues années, et qui fut prise consécutivement d'une crise angi-

neuse assez violente. L'examen du cœur permit de constater une dilata-

tion marquée des cavités droites avec augmentation de sa matité trans-

versale, et accentuation du second bruit à gauche du sternum.

Du reste, Potain^ après avoir parlé d'hypertrophie, reconnaît qu'au

début, le cœur commence par se dilater, puisqu'il invoque, pour l'ex-

plication de tous ces faits, le mécanisme suivant :

« Le réflexe partant du plexus brachial détermine du côté du cœur une

diminution de résistance de sa paroi ; il est comme retenu pendant la

diastole qui est alors le temps prédominant de la révolution cardiaque ;

le cœur se distend, mais en même temps, il s'hypertrophie, car l'effort

nécessaire pour mettre en mouvement une certaine quantité de liquide

est d'autant plus considérable que celui-ci s'étend davantage en surface. »

Unhommede trente-neuf ans', tonnelier, avait eu, trois ans auparavant,

une attaque de rhumatisme articulaire aigu pour laquelle il avait été obligé

de faire un séjour de cinq mois à l'hôpital. Il est probable que ce malade avait

eu quelques complications du cùté du cœur, si on en juge par les traces de

révulsion existant à la région précordiale, et parla sensation facile d'essouffle-

ment qu'il éprouvait sous l'influence d'efforts un peu considérables. Un jour,

il y a cinq mois, en gerbant des futailles, c'est-à-dire en les entassant les

unes sur les autres, il fut pris d'une douleur aigué, violente à la région ster-

nale avec sensation d'angoisse très accusée, irradiations dans l'épaule et

les bras, et refroidissement des extrémités. Le premier accès dura peu ; mais

d'autres se manifestèrent bientôt, toujours à l'occasion du même mouvement
d'élévation des bras

; puis il en survint même au milieu de la nuit. Dans
l'intervalle des accès, le malade ne ressentait rien, il pouvait courir, monter

les étages sans éprouver autre chose qu"un peu de dyspnée. Pour compléter

' Pouls. Semaine médicale, 1888 et 1889.
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son liistoire, il faut ajouter que cet homme n'a pas eu la syphilis, qu'il ne

présente aucun signe d'intoxication alcoolique, qu'il n'est pas nerveux, et

qu'il n'y a pas de nerveux dans sa famille.

L'examen du cœur et de l'aorte donne des résultats négatifs ; il est cepen-

dant impossible de déterminer l'endroit oii bat la pointe, et l'on constate à

son niveau une légère oscillation et une dépression correspondant à la sys-

tole ventriculaire (adhérences péricardiques). Du côté des poumons, existe à

la base gauche une légère submatité avec un peu de dimunition du murmure
vésiculaire (traces de pleurite ancienne).

En tout cas, chez ce malade, il n'existe aucune lésion importante du cœur
ou de l'aorte, les accès sont nocturnes et spontanés, ils ne sont pas provoqués

par les efforts ou la marche ; donc, sa' maladie n'a rien à voir avec l'ischémie

cardiaque déterminée parla sténose des coronaires. Cependant, ses accès sont

de temps en temps provoqués par des efforts ; mais ceux-ci consistent en
efiforts musculaires particuliers qui prennent à la genèse de certains accès

d'angor une part spéciale et fort différente de celle qui incombe aux mouve-
ments de la marche.

Chez certains malades atteints de névralgie simultanée du plexus cardiaque

et du plexus brachial, les mouvements du bras déterminent des accès angi-

neux, non pas en provoquant des contractions plus énergiques du cœur, mais

uniquement parce qu'ils mettent enjeu le plexus brachial névralgie '. Cela

est si vrai que, lorsqu'il s'agit du plexus brachial gauche seulement, le

malade peut faire de son bras droit tous les efforts imaginables sans en res-

sentir aucun malaise, tandis que la douleur sous- sternale angoissante survient

dès qu'il fait exécuter à son bras gauche une besogne même infiniment

moindre.

Chez ce malade, la névralgie n'était'pas d'origine diathésique ou toxique,

car il n'était ni saturnin, ni alcoolique, ni tabagique. Mais cette névralgie

était provoquée ou entretenue par un léger état de symphyse cardiaque, et de

plus comme étant de nature rhumatismale, le salicylate de soude a produit

une réelle amélioration. Plus tard, il faudra recourir aux révulsifs sur la

paroi précordiale, aux applications iodées, aux vésicatoires, aux frictions

générales, aux bains sulfureux et même aux bains de vapeur.

Dans ce cas intéressant, la névralgie du plexus cardiaque a été primi-

tive, celle du plexus brachial a été secondaire à la première; mais elle

a joué également son rôle, et l'ébranlement des nerfs du bras produit

par les mouvements du membre supérieur, a suffi pour se propager aux

nerfs du plexus cardiaque et déterminer des accès pseudo-angineux d'ori-

gine névralgique.

Il est facile de saisir l'intérêt pratique qui s'attache à tous ces faits, et

de comprendre que dans les cas de pseudo-angines névralgiques consé-

cutives à un état douloureux des nerfs du bras, la thérapeutique en

' J'ai signalé, au sujet de l'aortite, page 024, d'après Faure, ces douleurs névralgiques

du plexus brachial produites par la dilatation et la compression des artères sous-clavières.
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s'adrcssant à ce dernier, peut faire disparaître à la fois la névralgie bra-

chiale et les accès pseudo-angineux.

On comprend encore pourquoi et comment l'angine de poitrine vraie

peut se compliquer d'angine fausse. Je m'explique :

Un angineux] est atteint d'aortite subaiguë ; les accès sont dus bien

certainement à l'ischémie du myocarde par suite d'un rétrécissement ou

d'une oblitération des coronaires. Mais le travail phlegmasique de l'aorte

se propage aux tissus ou aux organes voisins, principalement aux nerfs

du plexus cardiaque et au nerf phrénique, de sorte que vous avez affaire

à une sténocardie mixte, résultant, d'une part de la sténose coronaire,

(angine vraie, artérielle) et d'une autre part de la névrite vago-phrénique,

(angine fausse, nerveuse). Dans ces conditions, les mouvements du bras

gauche, et même ceux du bras droit peuvent retentir sur le plexus

cardiaque et produire des accès pseudo-angineux; de même aussi, la

pression sur les points douloureux du nerf phrénique est encore capable

de déterminer les mêmes effets.

A ce sujet, je rappelle l'histoire d'un malade atteint d'angine vraie.

Les accès étaient classiques et survenaient toujours sous l'influence

des efforts ou de la marche ; mais il en existait d'autres d'une nature tout

à fait différente, que je faisais naitre pour ainsi dire à volonté parla pres-

sion un peu forte exercée sur les points douloureux du nerf phrénique

gauche atteint de névralgie, ou plutôt de névrite. Un jour, j'applique

deux cautères vers la partie interne du troisième et du quatrième

espace intercostal gauche sur le trajet du nerf diaphragmatique. L'irri-

tation douloureuse de ce dernier retentit sur le plexus cardiaque et

détermina des crises pseudo-angineuses assez violentes.

Pour bien faire comprendre les différences essentielles qui séparent

l'angine vraie des angines névralgiques réflexes, je présente ce diagnostic

sous forme de tableau :

Angine de poitrine coronarienne.

Affection artérielle.

Symptômes : Provocation des accès par
la marche, l'effort, etc.

Pas de douleurs provoquées à la pres-

sion.

Pronostic grave. Mort fréquente.

Traitement : iodure, trinilrine, en

résumé, médication artérielle.

Pseudo-angine névralgique réflexe.

Affection nerveuse.

Symptômes : Accès spontanés parfois,

mais souvent provoques par les mouve-

ments du bras gauche, par la pression

sur les nerfs douloureux.

Douleurs provoquées à la pression

des nerfs douloureux.

Pronostic bénin ; ne se termine ja-

mais par la mort.

Traitement : révulsifs, calmants, anti-

névralgiques, etc. En résumé, médica-

tion nerveuse ou anti-névralgique.
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Traitemeîst. — L'exemple qnej'ai cité plus haut ne doit pas être l'in-

dice d'une contre-indication pour l'emploi de la révulsion ; mais il

démontre que celle-ci doit être superficielle et non profonde, et que, dans

certains cas, elle doit être modérément pratiquée sur le trajet des nerfs

douloureux. Du reste, dans la médication de l'angine coronarienne, il ne

faut pas se borner seulement au traitement de la lésion ou de la sténose

artérielle, il faut encore chercher à supprimer tous les réflexes, périphé-

riques ou viscéraux, dont l'excitation est capable d'entretenir un état

douloureux du plexus cardiaque. C'est ainsi que l'on voit certaines de

ces douleurs calmées par l'application de révulsifs superficiels sur la

paroi préaortique et que l'on peut, d'une manière indirecte, en com-

battant l'état dyspeptique d'un angineux vrai, déterminer une diminu-

tion de nombre et d'intensité de ses crises.

Mais, dans les cas où la pseudo-angine névralgique réflexe existe à

l'étal isolé, il faut la combattre par des applications révulsives sur le

trajet des nerfs périphériques, primitivement névralgies (vésicatoires,

teinture d'iode, pointes de feu, pulvérisations de chlorure de méthyle, etc.),

par l'application de courants continus, par les médicaments antinévral-

giques ou dolorifuges (antipyrine par la voie gastrique ou sous-cutanée,

quinine, aconitine, etc.). Il ne faut pas oublier, en un mot, que la meilleure

manière de combattre une pseudo-angine névralgique d'origine réflexe,

ce n'est pas de s'adresser au plexus cardiaque, du reste peu accessible à

nos moyens d'action, mais plutôt aux nerfs périphériques, parce que leur

état douloureux est la cause première de certaines attaques pseudo-an-

gineuses. En un mot, il faut faire ici, comme toujours, de la thérapeu-

tique pathogénique. Une névralgie brachiale est le point de départ d'une

névralgie cardiaque? Guérissez la première pour triompher de la seconde.

2° Pseudo-angines réflexes cTorujine viscérale. — La speudo-angine

réflexe n'est pas seulement consécutive à l'irritation des nerfs périphé-

riques ; elle résulte encore de l'irritation des nerfs viscéraux. Or, de

celte nouvelle catégorie de pseudo-angines réflexes, les plus importantes

et les moins contestables sont celles qui ont leur source dans un trouble

des fonctions digeslives.

Il y a longtemps déjà, les auteurs anciens, et parmi eux Heberden,

Wïchraann et Butler, avaient remarqué la provocation fréquente des

accès angineux par le travail digestif, et Macqueen avait même relaté

celte parole d'un de ses malades : « Je me porterais bien, si je ne man-

geais pas. »

En 1808, Ullersperger signalait un certain nombre de cas d'angor pec-

toris consécutifs à des affections abdominales, et quelques années plus
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tard, en 181G, Brera et Avcrardi avaient remarqué certaines relations

entre l'angine de poitrine et l'hypertrophie du foie. Puis, vinrent J. Franck

et Desportes, qui reconnurent l'existence d'une relation entre l'estomac

et le cœur. Enfin, vers 1821, Reeder s'exprimait en ces termes au sujet

des accidents cardiaques produits par les troubles fonctionnels ou autres

de l'estomac :

« L'indigestion, qu'elle vienne d'une affection de l'estomac primitive

ou consécutive à d'autres maladies du foie ou des autres viscères de

l'abdomen, ou même du pelvis, amène fréquemment une douleur plus

ou moins aiguë dans la région du cœur, s'étendant parfois jusqu'à

l'épaule ou à l'avant-bras gauche. Les palpitations et les irrégularités

l'accompagnent quelquefois. Une douleur sympathique peut affecter la

région du cœur, quand quelques-uns des viscères abdominaux ou pelviens

sont malades et sans que l'estomac soit aucunement atteint, ou du moins

pas assez pour supposer que ce soit par l'intermédiaire de cet organe
;

dans ce cas, la douleur doit être considérée comme dépendante d'une

sympathie directe entre l'organe malade et le cœur. Cette occurrence

doit être tenue comme rare en comparaison des autres cas. »

L'auteur anglais parle vaguement de « douleur au cœur » consécu-

tive aux troubles gastriques, mais il ne prononce pas une fois, à ce sujet,

le terme d'angor pectoris. C'est, beaucoup plus tard, dans la thèse de

Capelle, en 1861, qu'on peut lire l'observation d'un malade dont les accès

d'angor diminuèrent avec l'amélioration des troubles digestifs ; et à une

époque plus rapprochée de nous, en 1870, Handfield Jones cite un cas

« d'association de troubles cardiaques et gastriques » caractérisé par des

palpitations et des phénomènes angineux.

Patiiogénie. — Pour expliquer la production d'accès angineux sous

l'influence des troubles digestifs, on a édifié trois théories : l'es théories

mécanique, hionorale et réflexe.

a). Voici d'abord la théorie mécanique : elle prétend trouver la raison

de ces phénomènes dans la gène mécanique du cœur produite par l'aug-

mentation de volume des principaux organes abdominaux (distension de

l'estomac ou hypertrophie du foie).

Sur quelles Ijases a-l-on voulu l'étayer? On a dit que, dans certaines

affections de l'estomac, il existe de la dyspnée, des palpitations, des

tendances syncopales après chaque repas. Mais cette hj^othèse ne mérite

pas ime longue réfutation : en effet, si l'existence de la dyspnée et des

palpitations est incontestable chez certains dyspeptiques, ces accidents

ne constituent pas encore une angine de poitrine, ils ne sont pas pro-
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porlionnels dans tous les casa la plénitude et à la dilatation de l'estomac,

ou encore à la quantité d'aliments ingérés. La preuve, c'est que l'absorp-

tion d'une seule cuillerée de bouillon ou de liquide est capable de pro-

duire, chez certains dyspeptiques, des accidents respiratoires et cardiaques.

D'autre part, on a observé des malades qui faisaient cesser leurs accès en

prenant quelques aliments. Voilà donc des faits suffisants pour juger la

valeur de cette théorie mécanique, et passer condamnation sur elle.

b). La théorie Immorale n'est pas mieux démontrée, malgré les raisons

que Murchison a fait valoir en sa faveur. D'après lui, les accidents car-

diaques des maladies du foie et de l'estomac sont dus à l'irritation du

nerf pneumogastrique par des substances toxiques résultant des déchets

organiques résiduaires de la nutrition interstitielle, déchets ayant échappé

à l'action de la dépuration hépatique. De plus, par sa persistance, cet état

morbide du sang aurait pour conséquence la dégénération de la fibre

cardiaque.

On a encore invoqué l'action que, dans les ictères, la bile exerce sur

la fibre cardiaque, l'état parétique du myocarde que les injections de bile

dans le sang provoquent, d'après les expériences de Kleinpeter. Mais

cette théorie est erronée, parce qu'elle ne rend pas compte des phéno-

mènes observés (accentuation du second bruit pulmonaire, etc.), parce

qu'elle n'explique pas la production subite ou rapide des accidents car-

diaques observes par Chomel après l'ingestion stomacale de quelques

cuillerées de liquide par exemple, et aussi parce que l'ictère n'est jamais

l'intermédiaire obligé entre la maladie du foie et les accidents cardiaques.

c). Les deux premières théories étant mises hors de cause, il faut

admettre la théorie réflexe. Le raisonnement y conduit, et les observations

la confirment. Commençons d'abord par les observations :

Dès 1854, Stokes admettait le retentissement par voie nerveuse des

afl"eclions gastro-hépatiques sur le cœur. II cite d'abord le fait d'une

malade qui éprouvait depuis 'plusieurs années « des palpitations vio-

lentes et extraordinaires revenant sous forme d'accès très prolongés )>.

Pendant ces accès, le cœur était en proie à une excitation violente, ses

battements très irréguHers s'accompagnaient d'un bruit de souffle fort,

se rapprochant du bruit de râpe. On la croyait atteinte d'une affection

valvulaire, et cependant, durant les périodes d'accalmie, toute trace de

bruit morbide disparaissait au cœur. Or, la malade avait trouvé un

moyen de se guérir : il consistait en un émétique pris au moment des

accès. Bientôt ceux-ci disparurent pour ne jamais plus revenir.

Stokes rapporte encore une observation semblable, et revenant plus

loin sur ces accidents, il paraît adopter une théorie mixte qu'il formule
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en ces termes : « Dans Tapprécialion de ces faits, il est difficile de

séparer les palpitations dues à un état sympathique de l'estomac, de

celles qui sont produites par certains ingesta toxiques, agissant sur le

système nerveux, tels que le thé, le tabac, les boissons alcooliques, etc. »

Les accidents cardio-pulmonaires consécutifs aux maladies des voies

digestives, peuvent affecter trois formes :

a). Tantôt, ce sont des palpitations, des faux pas du cœur, de l'arythmie,

avec gène ou anxiété précordiale, et même avec des irradiations dans le

membre supérieur gauche (forme cardiaque) ;

b). Tantôt, ce sont des accès d'oppression, de dyspnée ou d'orthopnée.

Le plus souvent, on observe la dilatation des cavités droites du cœur,

l'accentuation du deuxième bruit pulmonaire, un léger souffle tricuspi-

dien et un bruit de galop droit que l'on doit opposer au bruit de galop

gauche des affections rénales (forme pulmonaire) ;

c). Enfin, au lieu de prendre ces apparences plus ou moins tumul-

tueuses, ces phénomènes affectent une forme fruste, quoique complexe,

qui peut parfois échapper à l'attention du médecin. Les malades ne se

plaignent, en effet, que d'une faible anhélation avec palpitations et un
léger sentiment d'anxiété précordiale (forme cardio-pulmonaire).

Pour expliquer la pathogénie de tous ces accidents, il faut d'abord

tenir compte d'un fait important qui domine toute cette symptomatologie :

je veux parler de l'exagération de la tension vasculaire dans le cœur

droit, laquelle se traduit par l'accentuation du deaxième bruit à gauche

du sternum, c'est-à-dire au niveau même de l'artère pulmonaire. Le ven-

tricule droit se laisse distendre et se dilate, parce qu'il doit vaincre un
obstacle constitué par la contracture réflexe des capillaires du poumon,
la principale cause instrumentale de l'hypertension sanguine dans le

système de la petite circulation. La dyspnée n'a donc pas lieu par défaut

d'air, mais par manque de sang, elle survient par un mécanisme à peu

près analogue à celui qui caractérise la dyspnée de l'embolie pulmonaire.

En regard des preuves cliniques qui démontrent l'existence d'une

hypertension sanguine dans le réseau de la petite circulation, il faut

placer les preuves expérimentales :

Morel ' et .\rloing, après avoir mis le cœur à nu, chez un animal tra-

chéotomisé et curarisé. de façon à pratiquer la respiration artificielle, ont

adapté à l'artère pulmonaire un tube communiquant avec un manomètre
enregistreur, et par des excitations de la muqueuse stomacale, ils ont

noté une élévation de la tension sanguine dans l'artère pulmonaire.

' Morel. Thèse inaugurale de Lyon.
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Une expérience plus simple de Barié donne les mômes résultais : la

paroi abdominale est ouverte, et par cette boutonnière, on excite le foie
;

si, au même moment, on ausculte la région précordiale, l'oreille cons-

tate une accentuation du deuxième bruit pulmonaire.

De plus, en pratiquant des excitations cutanées douloureuses, et en

tenant compte, au moyen des appareils enregistreurs, des phénomènes

observés, on a constaté des effets cardiaques, vasculaires et respiratoires,

d'origine manifestement réflexe.

Enfin, il existe des faits cliniques dans lesquels on voit une excitation

viscérale de l'estomac ralentir les battements du cœur, et les suspendre

au point de provoquer la syncope.

La pathogénie des phénomènes pseudo-angineux à'origine gastro-in-

lestinalc a été surtout révélée par les recherches de Polain. L'excitation

réflexe, qui peut avoir son point de départ dans le foie, dans l'intestin,

plus souvent dans l'estomac, détermine une contraction exagérée des

vaisseaux pulmonaires et une élévation de tension dans ces vaisseaux,

d'où un certain obstacle dans la circulation du cœur droit et une dilatation

consécutive de ses cavités. Il est probable, dès lors, que c'est l'état du

muscle cardiaque qui doit être incriminé dans les attaques de pseu-

do-angine d'origine gastrique. << En eflet, par suite de la distension de

ses cavités, le cœur droit a perdu sa tonicité physiologique et résiste

mal à l'ondée sanguine qui lui arrive de l'oreillette ; d'autre part, sa force

de contraction est amoindrie, et l'obstacle qu'il rencontre dans l'artère

pulmonaire, plus grand ; il en résulte des perturbations profondes dans

l'activité fonctionnelle du cœur droit, et pour peu que les causes premières

de dilatation persistent ou s'aggravent, cet étal de soufl'rance ne tarde

pas à réagir sur le cœur gauche lui-même'. »

Il est juste d'ajouter que les maladies de l'estomac peuvent retentir

sur le cœur, non seulement par l'intermédiaire de la circulation, mais

aussi par le fait de l'innervation commune de ces deux organes. J'ai

insisté sur cette pathogénie, à propos d'une angine de poilrine qui a

démontré de la façon la plus formelle l'importance des « synergies mor

bides du pneumogastrique- ». Avant moi, Anstie' avait compris ainsi la

question, lorsqu'il attirait l'attention sur les relations pathologiques et

thérapeutiques de l'asthme, de l'angine de poitrine et de la gastralgie.

De son côté, Habershon jetait, quelques années plus tard, les bases de

' Barié {Revue de médecine, 1883).

» Union méd., 1879 et 1883.

' Anstie [Brit. med. Journ,, 1872).
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la pathologie du nerf pneumogastrique, en émettant les propositions sui-

vantes :

1" Les altérations du nerf vague, à son origine, peuvent fournir clini-

quement des symptômes d'irritation dans un des organes innervés par

le même nerf;

2" L'irritation dans un groupe de branches périphériques peut produire

des troubles dans une des régions innervées par le nerf ou dans le tronc

nerveux lui-même
;

3° Les symptômes d'irritation nerveuse peuvent alterner de telle sorte

que les troubles des diverses régions innervées par le même nerf vague

se succèdent à des intervalles plus ou moins éloignés '.

Etiologie. — Vous connaissez l'existence du retentissement cardiaque

des affections gastro-intestinales et son explication pathogénique ; il

importe maintenant d'étudier ses causes.

En un mot, dans quelles affections du tube digestif ces troubles

fonctionnels doivent-ils survenir ? Dans les affections graves du tube

digestif, allez-vous dire? Bien au contraire, ils accompagnent les mala-

dies les plus légères.

Or, ce fait ne doit point vous étonner, si vous comparez ces phéno-

mènes morbides avec ceux qu'on observe dans d'autres organes. Une

goutte d'eau qu'on avale de travers et qui pénètre à l'entrée du larynx,

provoque de violents efforts de toux et parfois une dyspnée intense,

tandis qu'une ulcération profonde de cet organe ne détermine que rare-

ment les mêmes phénomènes réactionnels. Parfois, les vers intestinaux

donnent lieu à des manifestations réflexes, graves en apparence (syn-

copes, accidents épileptiformes), quand une ulcération étendue et pro-

fonde de l'intestin, quand une affection cancéreuse de cet organe n'en

provoquent que peu ou point. Il en est de même pour leg affections

gastriques : les accidents caractérisés par de la dyspnée, des crises angi-

neuses, etc., surviennent surtout dans les cas les moins graves, dans

le cours d'une dyspepsie ; un simple catarrhe gastrique peut en être la

cause occasionnelle, tandis qu'un cancer ou un ulcère de l'estomac

poursuivent silencieusement leur cours sans susciter d'aussi bruyantes

manifestations. On dirait qu'alors toute l'activité morbide s'eêl concen-

trée sur l'estomac et sur la lésion anatomique.

Il ne faut pas s'en étonner. Ces phénomènes dépendent d'une loi de

pathologie générale que vous m'entendez souvent répéter, et qui a été

judicieusement formulée par Lasègue : Une lésion superficielle ou de

' IIabebshox, Some clinical facls connectée! with Ihe palhology of tlie pneumogastrio
nerve (Gui/s Hosp. reports, 1875;.

HENRI HUCHARD. — MALADIES DU CŒUR. 49
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simples troubles fonctionnels des organes exaltent les réflexes, tandis

que les lésions organiques plus ou moins profondes les suppriment.

C'est ainsi qu'un dyspeptique éprouvera du côté du cerveau et du cœur

des accidents que vous n'observerez pas au même degré chez un malade

atteint de cancer de l'estomac.

Mais, voici une objection :

Tous les dyspeptiques n'éprouvent pas les mêmes manifestations réac-

tionnelles
; pourquoi les observe-t-on chez les uns, et pas chez d'autres ?

La réponse à cette question est aisée. 'C'est sans doute affaire de mala-

die, mais c'est plutôt affaire de malade et de réflectivité nerveuse. En un
mot, c'est une question de prédisposition individuelle. Celle-ci trouve

surtout son élément dans un état d'impressionnabilité du système ner-

veux ; aussi, les femmes sont-elles plus exposées que les hommes
(28 observations chez les femmes contre 19 chez les hommes) à cette

sorte d'accidents. Chez elles, les causes prédisposantes le plus fréquem-

ment en jeu sont l'état névropalhique, la chlorose, l'hystéricisme, etc.

C'est là, sans doute, une des raisons pour lesquelles la pseudo-angine

de poitrine d'origine gastro-intestinale prend souvent des caractères

mixtes; il en résulte qu'il est souvent malaisé de démêler ce qui appar-

tient à la neurasthénie ou à l'état gastrique.

SvMPTO.MATOLociE. — Cette pseudo-angine gastro-inteslinale présente

des caractères cliniques qui nous permettront de la reconnaître facile-

ment :

a). Elle s'observe à tout âge, aussi bien dans l'un que dans l'autre

sexe, mais plus souvent chez la femme que chez l'homme.

b). Les accès sont moins violents que dans l'angine de poitrine corona-

rienne, mais leur durée est plus longue, puisqu'elle peut atteindre une

demi-heure à une heure au plus. Ils surviennent le plus souvent après

les repas, pendant le travail de la digestion, quelquefois immédiatement

après l'ingestion de quelques parcelles alimentaires.

c). La douleur existe au-devant du cœur, et non sous le sternum, elle

esl précordiale et non sous-sternale ; elle présente moins fréquemment

que dans l'angine coronarienne des irradiations vers les membres supé-

rieurs; elle consiste dans une sensation de plénitude delà poitrine, plu-

tôt que dans celle d'étreinte et de compression.

cl). L'angine de poitrine coronarienne n'est pas alliée à des phénomènes

respiratoires ou dyspnéiques, et lorsqu'elle survient après les repas, elle

se reconnaît toujours par son siège franchement sous-sternal, par ses dou-
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leurs plus angoissantes, par ses irradiations plus précises, par re>dslence

concomitante d'accès provoqués par les efforts et la marche.

La pseudo-angine de poitrine des dyspeptiques qui survient le plus

souvent après les repas et sous leur influence, se manifeste d'abord par

une certaine anhélation, un état d'oppression variable, une sensation

pénible au niveau de l'épigastre, accidents auxquels viennent s'ajouter la

douleur précordiale, le refroidissement des extrémités, la petitesse du

pouls, un état lipothymique plus ou moins marqué, et une douleur vague

ou confuse dans toute la région cardiaque. Cette forme d'angor est donc

caractérisée par la production presque simultanée d'accidents pulmonaires

et cardiaques, par l'existence d'une sorte de dyspnée ou d'anhélation

qui accompagne ordinairement ces accès.

e). Presque toujours, on observe, en même temps, les signes d'un

retentissement de raffection gastrique sur le cœur : palpitations, inter-

mittences, lipothymies, syncopes, symptômes asystohques, augmentation

de la matité précordiale surtout dans le sens transversal, existence d'un

bruit de galop droit et d'une insuffisance tricuspidienne plu? ou moins

durable, accentuation du second bruit pulmonaire.

f\ Dans les attaques pseudo-angineuses même les plus sévères, lagué-

rison est la règle, et la mort est extrêmement rare.

Diagnostic. — Comme on le voit, il est facile avec l'angine corona-

rienne. Mais plusieurs cas peuvent se présenter :

1° La douleur de l'angine de poitrine coronarienne, par sa prédominance

au creux épigastrique au niveau de l'appendice xipho'ide
, ,

peut simuler

une affection stomacale. C'est cette formç angineuse que j'ai décrite sous

le nom d' « angine de poitrine vraie pseudo-gastralgique, à siège épigas-

trique ». Je renvoie, pour ce diagnostic, aux détails dans lesquels je

suis entré dans ime des leçons précédentes. Qu'il me suffise de rappeler

que le siège de la douleur peut être à la région de l'estomac, mais que
la cause ne réside pas dans cet organe, et on en a la preuve dans la

provocation des accès par la marche ou les efforts.

2* Les accès de l'angine de poitrine coronarienne peuvent survenir à

l'occasion d'un repas et surtout du repas du soir, et l'on commettrait une
grave erreur de diagnostic en les attribuant à un trouble des fonctions

digestives; car ici, l'ingestion alimentaire n'a joué que le rôle de cause

occasionnelle, très probablement en augmentant la tension artérielle,

comme lorsqu'il s'agit d'un effort, d'une marche précipitée et contre le

vent. Dans la description symptomatique de l'accès d'angine vraie, j'ai
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cité des cas où celui-ci survenait non seulement sous la seule influence

du travail digestif, mais aussi et surtout par la marche après les repas.

Du reste, comme toujours, la production habituelle des accès par les

efforts permet d'établir le diagnostic de sténocardie coronaire.

3° Je vous ai dit que, si la cause occasionnelle des pseudo-angines

gastriques est due au travail de la digestion, leur cause prédisposante

résidait souvent dans l'état névropalhique du sujet. C'est pour cette rai-

son que vous avez souvent affaire à des cas mixtes, la pseudo-angine

revêtant à la fois les caractères de l'angor des neurasthéniques et des

dyspeptiques. Si vous ne savez pas toujours reconnaître cette association

symptomatique, la faute n'a pas une grande importance, puisque les

anginoïdes, qu'elles soient d'origine névrosique ou névralgique, se ter-

minent par la guérison. Mais il n'en est pas de même des cas assez fré-

quents, 011 fortuitement l'angine coronarienne est associée à des troubles

gastriques. Voici un goutteux : de par sa goutte, il est dyspeptique et

atteint d'artério-sclérose. Celle-ci siège dans les artères coronaires, d'où

accès d'angine vraie. Mais, comme ces derniers peuvent être relativement

rares, tandis que les troubles des fonctions digestives sont plus fréquents,

survenant après chaque ingestion alimentaire, et s'associant parfois aux

accès angineux qu'ils précèdent ou suivent, vous pouvez, en raison de la

prédominance de ces derniers, leur accorder une importance exagérée en

mettant tous les accidents sur le compte de l'estomac.

A ce sujet, je me souviens d'un malade que, depuis deux ans, la

plupart des médecins avaient soigné pour une simple dyspepsie. Celle-ci

se manifestait, il est vrai, par des éructations nombreuses et abondantes

après les repas, par des renvois acides, une sensation de plénitude sto-

macale et de dyspnée. Mais on n'avait pas remarqué que souvent, non

seulement lorsqu'il marchait après les repas, mais lorsqu'il gravissait

une pente légèrement rapide, il éprouvait une sensation douloureuse

dans la région sternale avec irradiation à l'épaule gauche, et que cette

sensation disparaissait immédiatement après l'arrêt de la marche. J'aus-

cultai le malade, je trouvai les artères athéromaleuses, les battements

duVœur secs et parcheminés, le premier bruit soufflant surtout à droite

du sternum
;
je constatai encore l'existence d'ime légère dilatation de

l'aorte rcconnaissable par l'augmentation de la matité de ce vaisseau et

l'élévation des artères sous-clavières. Dès lors, il n'y avait plus de doute:

il s'agissait d'un angineux vrai atteint de dyspepsie, et non d'un dyspep-

tique atteint de pseudo-angine. Le traitement ioduré, en amenant assez

promptement une grande amélioration dans l'état du malade, contribua

pour sa part à confirmer le diagnostic.
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Le tableau suivant vous aidera encore à bien préciser le diagnostic de

l'angine coronarienne et des pseudo-angines réflexes :

Pseudo-angine réflexe

{d'ori<jiiie ijaslro-intcslinale)

.

Cause anatomioue. Distension des ca-

vités du cœur, consécutive aux troubles

gastriques.

Symptômes. S'observe ;i tout âge, peut-

être plus souvent chez la femme.
— Longue durée des accès, non provo-

qués par la marche ou relToit, surve-

nant après le repas, ou sous l'in-

fluence du travail digestif.

— Douleur précordiale et non sous-

sternale, avec sensation de plénitude

de la poitrine, de distension du cœur,

avec moins d'irradiations aux mem-
bres supérieurs. Douleur vague et

confuse de la région cardiaque, s'ac-

compagnant souvent d'anhélation

,

d'oppression et de dj'spnée avec état

lipothymique.
— Signes de dilatation du cœur droit

accompagnée parfois d'insuffisance

tricuspidienne, d'augmentation dans
la tension du système pulmonaire.

Attaques fréquentes de cardiectasie

et d'asystûlie. Retentissement dias-

tolique de l'artère pulmonaire, sié-

geant à ijauche du sternum. Parfois,

bruit de galop droit. Augmentation

de la matité précordiale , surtout

dans le sens transversal.

— Dans la pseudo-angine de poitrine

d'origine gastrique avec douleurs

gastralgiques, accès non provoqués

par les efforts.

— Jamais les accès né sont provoqués

par les efforts.

Angine coronarienne

{d'origine artérielle).

Cause anatomioue : Rétrécissement ou

oblitération des artères coronaires

par coronarite ou aortite.

Symptômes : Plus fréquente après qua-

rante ans et chez l'homme.
— Durée courte des accès qui sont pro-

voqués par l'effort.

- Douleur sous-sternale, sous forme

de compression ou d'étau, le plus

souvent isolée d'autres troubles res-

piratoires ou autres.

— Signes d'artério-sclérose, d'hyper-

tension artérielle, de dilatation de

l'aorte. Pas d'asystolie. Retentisse-

ment diastolique de l'aorte, siégeant

à droite du sternum, au foyer aor-

tique. Parfois bruit de galop gauche.

Augmentation de la matité précor-

diale, surtout dans le sens vertical.

— Dans l'angine de poitrine corona-

rienne pseudo - gaalrahjique, à siège

éfjigastriqiie, accès provoqués par les

efforts.

— Les accès surviennent parfois après

le repas du soir. Le fait de la provo-

cation habituelle des accès par les

efforts, établit le diagnostic. Dans
l'angine vraie compliquée de troubles

dyspeptiques, accès mixtes présentant

à la fois les caractères de la sténo-

cardie vraie et de la sténocardie fausse.

Pronostic. Mort très fréquente.

Traitement. iMédication artérielle (io-

dure, trinitrine).

Pro.nostjc. Mort très rare.

Traitement. Médication

tique, etc.

antidyspep-

Tel est le diagnostic de la pseudo-angine d'origine gastrique. Mais

parfois il se complique, et certains malades étant à la fois neurasthé-

niques et artliriliques par exemple, on peut voir des cas mixtes où la
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pseudo-angine est à la fois d'origine nerveuse, arthritique et gas-

trique. En voici un des nombreux exemples :

J'ai e'ié consulté pour une jeune femme atteinte d'accès d'angorpectoris, et

au sujet de laquelle le D' Saint-Ange (de Toulouse), son médecin habituel, a

bien voulu m'adresser les notes suivantes :

« M'™ S... présente des accès d'angine de poitrine de forme variable, mais
qui ne constituent qu'un accident secondaire dans l'affection dont elle est

atteinte. Agée de vingt-six ans, née dun père arthritique, ayant un oncle

qui présente des accès de goutte véritable, cette dame a été, pendant toute sa

jeunesse, tourmentée par des crises gaslralgiques , d'abord éloigne'es et

facilement conjurées, puis plus fréquentes et plus rebelles, surtout depuis sa

dernière grossesse, qui remonte à quatre ans. Depuis deux ans, et surtout

depuis l'été dernier, les accidents gastriques sont devenus presque perma-
nents : ils consistent dans des douleurs vives, brûlures ou élancements pro-

voqués surtout par l'alimentation, météorisme, vomissements, et il est arrivé

pendant les mois de décembre et de janvier que l'alimentation a été réduite

aux proportions les plus restreintes ; de là un grand amaigrissement et une
perte considérable des forces. Cette affection gastrique a été inutilement

traitée par toutes sortes de moyens : régime lacté, lavage stomacal, poudre

de viande, hydrothérapie, saison à Vichy.

a Vers le mois d'octobre dernier, cette gastralgie s'est compliquée de crises

d'angine de poitrine caractérisées par une douleur précordiale violente,

angoissante, avec sensation de contriction, état lipothymique, crises dont la

durée atteignait parfois une heure. D'autres fois, on observait plutôt des

accidents pulmonaires : dyspnée avec respirations très fréquentes et brèves,

suivie d'un état léthargique qui persiste pendant quelques minutes et pendant

lequel la malade ferme les yeux et semble dormir, tout en conservant la

notion exacte de ce cjui se passe autour d'elle. Ces crises surviennent quel-

quefois spontanément, mais bien plus souvent à l'occasion de l'ingestion des

aliments, même les plus légers.

« Je n'ai jamais cru qu'il s'agît de crises d'angine de poitrine véritable, et

j'ai toujours pensé que l'estomac est l'origine de ces accidents cardio-pulmo-

naires. Dans l'intervalle des crises, il existe fréquemment des douleurs précor-

diales plus ou moins vives, de l'essoufflement et des quintes plus ou moins

violentes de toux gastrique.

« Pour compléter le tableau symptomatique, il faut ajouter que, chez la

malade, il a paru exister, à dilférenls intervalles, une sorte d'alternance avec

les symptômes gastriques et les symptômes cardio-pulmonaires, qui d'autres

fois se réunissent. De même, il n'est pas rare de voir les accidents gastriques

s'amender pour faire place à des accidents d'entéralgie avec excrétion de

produits pseudo-membraneux. »

Celte malade que j'avais d'abord vue en 1882, est revenue me voir dans le

courant de l'année 1887; elle venait alors de la ville de Niort qu'elle habitait

depuis trois ans environ. En 1882, elle avait été sur mes conseils à Bagnëres-

de-Bigorre, et pendant deux ans les crises pseudo-angineuses ont complète-

ment disparu, sous l'influence des eaux et d'un traitement dirigé principale-

ment contre son étal gastrique.

Il y a deux ans, d'autres douleurs sont survenues dans la région cardiaque ;
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mais elles ne ressemblent en aucune façon aux premières : elles surviennent

pendant la nuit, jamais après les repas, et sont souvent consécutives à des

crises de névralgies variées qui atteignent tour à tour la face, l'épaule et le

coude droit. Il n'y a plus de crises dyspnéiques, et les accès pseudo-angineux
prennent parfois les caractères que l'on a coutume de rencontrer dans
1 hystérie; d'autres fois, ils surviennent sous Tinlluence du froid et des chan-

gements de température, comme on l'observe chez les arthritiques. Du reste,

la malade présente une insensibilité de l'épiglotle très accusée, quelques
plaques danesthésie dans diverses parties du corps, et de plus elle est atteinte

de cette sorte d'ataxie thérapeutique spéciale aux névropathes, en vertu de
laquelle une quantité presque inlinitésinale d'opium ou d'un autre médica-
ment produit rapidement des accidents toxiques hors de proportion avec la

dose employée.

Celte malade présente encore les attributs du tempérament arthritiijue

puisqu'elle est migraineuse, hémorrhoïdaire et qu'elle a de la gravelle. Enfln,

je constate de la fagon la plus manifeste l'existence d'une dilatation légère de

l'estomac.

Comme on le voit, cette observaliou nous démontre l'existence de

plusieurs causes (état dyspeptique, neurasthénie, arthrilisme) qui ont

certainement agi pour donner aux attaques de pseudo-angine une appa-

rence variée. Les fonctions digestives, sérieusement troublées chez cette

malade, ont eu leur retentissement sur le cœur et ont donné lieu à la

production d'accès angineux dont les caractères cliniques étaient ceux

que nous venons de décrire dans cette leçon. L'état de l'estomac s'amé-

liora sous l'influence du traitement ; mais le cœur resta troublé, il devint

un locKs minoris resistentix pour la neurasthénie et l'artbrilisme dont

cette femme était atteinte, et ces deux états morbides ont imprimé à leur

tour leur cachet tout particulier à de nouvelles crises pseudo-angineuses.

Pro.xostic. — La pseudo-angine réflexe d'origine gastro-intestinale ne

présente pas d'ordinaire une grande gravité, elle ne se termine pas par

la mort. Cela ne veut pas dire que les accès ne puissent être extrême-

ment intenses ; parfois même ils ont l'apparence de la gravité, et cette

apparence résulte de trois causes : de l'intensité, de la longue durée des

accès, et aussi de l'immixtion fréquente d'accidents étrangers au syn-

drome sténocardique (dyspnée intense, vomissements, état nauséeux).

Voici une observation intéressante d'un malade atteint de pseudo-angine

avec les apparences de la gravité :

X..., âgé de trente-sept ans, était soigné par le D'" B... (de Lommelet, près

Lille), qui m'a transmis sur son malade les renseignements suivants :

« Depuis longtemps, il est atteint d'une dyspepsie flatulente, et il éprouve

en outre, de temps à autre, des douleuis vives à la région précordiale. Nous
avoas été témoin, il y a dix ou quinze jours, d'une crise qui a été des plus
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graves, et comme il n'en avait jamais eu. Elle a duré quelques heures.

Pendant ce temps, on a pu constater un état d'angoisse extrême avec douleurs

augmentant par la pression à la région du cœur; le pouls était très f,iii)lc,

presque insensible, irrégulier, inégal; la face et les extrémités étaient

cyanosées, la peau couverte de sueurs, et à l'auscultation de la poitrine, on
pouvait entendre le murmure vésiculaire sans râles d'aucune sorte. Mais, au
niveau du cœur, il était difficile de percevoir le premier bruit. Cette crise a

été suivie d'une légère élévation de la température et d'un abattement profond

qui a duré deux ou trois jours. Depuis longtemps, j'ai songé à l'existence

d'une angine de poitrine symplomatique d'une adéction de l'appareil central

de la circulation, et le traitement a été dirigé dans ce sens... »

Je vois le malade le 30 mai 1887, et je note dans ses antécédents l'existence

d'un rhumatisme articulaire aigu à l'âge de dix-neuf ans, rhumatisme qui n'a

laissé aucune trace du cùté du cœur; à l'auscultation de cet organe, je ne

puis constater qu'une légère surdité du premier bruit; mais je suis immédia-
tement frappé par l'intensité du retentissement diastolique de l'artère pulmo-
naire à gauche du sternum ; il n'existe aucun bruit de souffle et pas de itruit

de galop; la matité précordiale est augmentée dans le sens transversal, mais

faiblement. Le murmure vésiculaire est normal, le foie présente son volume
habituel et n'est pasdouloureux. L'estomac est notablement dilaté (clapotement

stomacal des plus nets), et cependant les nodosités phalangiennes sont à

peine marquées. Le malade soufi're beaucoup de son estomac : après le

repas, émission de gaz très abondants, douleurs au creux épigastrique.

Il y a trois ans environ, il éprouva pour la première fois une crise angineuse

caractérisée par la sensation d'un étau, d'une sorte de compression au niveau

de l'appendice xiphoïde, avec douleur remontant au-devant de sternum, puis

irradiant à l'épaule et au bras gauche. Les trois premières crises sont surve-

nues à trois mois de distance, elles n'ont été provoquées ni par l'effort ni

par la marche (le malade assure même qu'il se trouve mieux lorsqu'il marche),

elles ont apparu trois heures après le repas, pendant la nuit, et ont eu une
durée d'environ deux heures. La quatrième crise, qui a été la dernière, est

survenue, sans cause, à 10 heures du matin et ne s'est terminée qu'à 4- heures

du soir; douleur au-devaut du sternum sans irradiations, avec dyspnée, et

symptômes aphysiques, menaces de syncope, éructations nombreuses, etc.

En m'appuyant sur les troubles gastriques, sur leur retentissement

cardiaque, sur l'existence du retentissement diastolique de l'artère pulmonaire,

sur la nature des accès non provoque's par la marche ou par l'effort et

accompagnés d'accidents étrangers à l'attaque d'angine vraie (dyspnée,

accidents asphyxiques, etc.); en m'appuyant encore sur la longue durée des

accès, je conclus au diagnostic de pseudo-angine d'origine gastrique, et j'af-

firme la guérison prochaine du malade par un traitement dirigé principale-

ment contre l'état gastrique : hygiène alimentaire, régime sec, laitage, gouttes

apéritives et acide chlorhydrique après les repas : deux ans plus lard, son

médecin habituel confirmait le diagnostic et le pronostic par une lettre d'où

j'extrais le passage suivant : « Le malade va bien, il n'a plus de grandes crises,

et l'état de ses fonctions digestives s'est amélioré. »

J'ai revu moi-même le malade en 1891, c'est-à-dire quatre années après sa

première visite, et j'ai constaté la guérison définitive des crises angineuses

sous l'influence d'un traitement sévère dirigé contre l'état gastrique.
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Traitement. — D'après les détails dans lesquels je suis entré à propos

des observations précédentes, vous devez déjà savoir que la médication

doit s'adresser surtout à la cause de ces accès pseudo-angineux, c'est-

à-dire à l'état dyspeptique, le plus souvent entretenu par une dilatation

de l'estomac. Vous aurez donc alors à prescrire le régime sec si bien

formulé par Bouchard, et sur lequel j'ai insisté il y a plusieurs années.

En voici les principales indications '
:

// faut surveiller et régler le rér/ime alimentaire, en se rappelant

toujours ce précepte de Chomel : « Les médicaments ne guérissent la

dyspepsie que rarement, et avec le concours de l'hygiène. » C'est encore

lui qui a si bien dit : « On digère autant avec ses jambes qu'avec son

estomac. » Donc, vous devez conseiller à vos malades l'exercice sous

toutes ses formes, et surtout une courte promenade après les repas.

Ceux-ci doivent être réguUers, peu répétés (deux ou trois fois par

jour), régulièrement espacés (sept à huit heures d'intervalle entre le

déjeuner ou le dîner).

11 faut veiller à la complète cuisson des aliments ; manger lentement

et surtout d'une façon modérée, car on se nourrit plus de ce que l'on

digère que de ce que l'on ingère; en un mot, il faut toujours, pour le

traitement de toutes les dyspepsies, — qu'elles soient liées ou non à un

état de dilatation gastrique, — se rappeler qu'un des premiers problèmes

à résoudre est celui-ci : layérer le plus de substances nutritives et diges-

tives sous le plus petit volume possible.

On doit combattre la constipation, soit par un régime approprié, soit

par l'usage de quelques laxatifs, en donnant la préférence aux poudres

purgatives (par exemple, une cuillerée à café de magnésie et de crème

de tartre à parties égales, une pilule de podophylline à .3 centigrammes,

un cachet de 30 centigrammes de cascara sagrada à prendre- le soir, ou

50 centigrammes de poudre de rhubarbe et de fleur de soufre au com-

mencement du repas, ou encore après le repas cinq ou six pruneaux

laxatifs que je fais préparer en faisant bouillir environ 250 grammes de

pruneaux avec 2 ou 3 grammes de follicules de séné renfermés dans un

petit sac de mousseline, etc.).

Boire aux repas, peu et souvent ; car, selon la remarque de Beau, les

bonnes digestions sont à ceux qui boivent peu ; il faut, au contraire,

éviter de boire beaucoup et d'un trait de grandes quantités de boissons

' II. lUcHARD. Du régime sec dans les maladies de l'estomac el principalement dans la

dyspepsie des liquides [Soc. de thérap., 1884 et Bull, de thérapeutique, 1884). — Com-
ment doit-on soigner la dyspepsie flatulente? (Revue générale de clinique el de thérapeu-

tique, 1887.) — La pseudo-gastralgie hyperchlorhydrique ; son traitement par les alcalins

à la haute dose {Soc. de thérap,, 1890).
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qui dilatent l'estomac et augmentent son atonie. S'abstenir de boissons

alcooliques, fermentées, sucrées ou gazeuses, de vin rouge, de bières

fortes. Donner la préférence pour les boissons : au vin blanc léger dans la

proportion d'un quart pour trois quarts d'eau d'Alet ou d'Evian (source

Cachât), ou encore à la bière faible additionnée d'eau, ou à l'eau aiguisée

d'une cuillerée à café de cognac. Le lait ne convient pas à tous les

malades ; en tous cas, lorsqu'il détermine des aigreurs, des flatulences

ou une tendance diarrhéique, il faut l'additionner d'eau de Vichy (Céles-

tins) ou d'eau de chaux, ou encore contre la constipation, en faire pré-

céder l'emploi d'une dose de 2o à, 50 centigrammes de bicarbonate de

soude et de poudre de rhubarbe.

Si l'état dyspeptique n'est pas dû à la dilatation gastrique, il faut pres-

crire le régime lacté exclusif ou mitigé, en ayant soin de recommander aux

malades de prendre le lait par petites gorgées et non par grandes tasses

ou tout d'un trait, comme ils le font généralement. Les boissons seront

prises à la température ordinaire ; cependant, il est des malades qui, en

raison d'une idiosyncrasie particulière, supportent mieux, soit les bois-

sons tièdes ou chaudes, et alors, dans ce dernier cas, il faut donner la

préférence à l'infusion légère de thé.

Eviter dans l'alimentation : d'abord les abments liquides (potages

clairs, café au lait, chocolat au lait, etc.,) qu'on devra remplacer le

matin par une bouillie faite avec la farine de froment, additionnée d'un

jaune d'oeuf; ensuite les substances grasses et indigestes : la viande de

porc, la charcuterie, les cervelles, les foies et le foie gras, les ragoûts,

les fritures, les viandes faisandées ou trop épicées, les poissons gras ou
indigestes (maquereau, saumon, anguilles, sardines, homards, écre-

visses, etc.), les champignons, les truffes, les légumes secs, la plupart

des légumes fibreux (choux, navets, salsifis, radis) ; les féculents non
dépouillés de leur écorce ; les crudités, les acidités, le fromage fermenté

;

parmi les fruits : les fraises, figues, noix, noisettes, groseilles, etc. ; les

sucreries ou pâtisseries, le pain imparfaitement ou fraîchement cuit.

Donner la préférence aux viandes rôties, grillées ou bouiUies sans

sauce ; aux viandes froides, aux purées de viandes, aux purées de

légumes bien dépouillés de leur enveloppe, aux œufs peu cuits, aux

œufs au lait, aux compotes de fruits, au pain grillé ou bien cuit.

// faut emjx'cher le développement des flatulences, par l'emploi des

substances antifermentescibles et de poudres absorbantes. Parmi les

médicaments que l'on doit recommander dans le traitement des dys-

pepsies, je n'en connais pas de meilleur que le chloroforme. L'action

de cette substance est, en effet, multiple : c'est un anlifermcntesciblc
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assez puissant, comme on le sait ; à titre (ïancsthési(jue, il doit encore

agir favorablement dans les dyspepsies flatulentes; enfin, par son action

topique congestive, il peut certainement ajouter quelque chose à la con-

gestion physiologique de la digestion. Mais, en raison de cette action

locale et irritante, il ne faut pas l'employer à l'état Je pureté ou en

capsules, comme on l'ordonne trop souvent. Le mieux, comme Lasègue

l'a démontré, est d'avoir recours à l'eau chloroformée saturée, d'après

la formule suivante :

Eau ctilororormée saturée loO grammes.
Eau distillée 120 —
Eau de menthe 30 —

Prendre, avant ou pendant le repas, une cuillerée de cette mi.xture.

Voici encore une préparation que j'emploie, et dans laquelle le chlo-

roforme est associé aux excitants de la fibre gastrique :

Teinture de gentiane \

— de badiane ' àà 4 grammes.
— de noi.x vomique !

Chloroforme XX à XL gouttes.

Filtrez. Prendre 10 à 20 gouttes dans un peu d'eau, un quart d'heure au moins
avant le repas.

Immédiatement après, ou même pendant le repas, si l'emploi de l'eau

chloroformée reste insuffisant, il faut avoir recours à l'acide chlorhy-

drique qui joint à ses propriétés eupeptiques une action antifermentes-

cible. On le prescrit, soit à la dose de 4 à îi gouttes dans un peu d'eau,

soit sous forme de sirop (230 grammes de sirop de menthe pour 1 gramme
d'acide chlorhydrique, en prendre une cuillerée à dessert ou à bouche

après le repas), soit encore sous forme de solution d'après cette for-

mule : 4 grammes d'acide chlorhydrique dans un litre d'eau; en prendre

un verre à liqueur ou à madère à chaque repas.

On parle beaucoup, et on abuse de l'emploi des poudres dites absor-

bantes dans le traitement de la dyspepsie flatulente. Or, si l'on ne peut

contester, comme le dit Chomel, leurs propriétés absorbantes lorsqu'elles

sont placées avec certains gaz dans un récipient inerte, il n'en est pas

de même lorsqu'elles sont introduites dans le « récipient vivant »,

comme dans l'estomac ou dans l'intestin. En un mot, les absorbants

n'absorbent rien, et quand ils agissent, c'est en vertu d'une action mé-

canique sur la muqueuse sternale. Donc, lorsqu'on veut les employer, il

faut les prescrire à jeun, à l'état de vacuité de l'estomac, alors qu'en-

trant en contact direct avec sa muqueuse, ils peuvent en modifier le

fonctionnement ; il ne faut pas les prescrire au début ou dans le cours

des repas, alors que, perdus dans la masse alimentaire, ils deviennent
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incapables d'exercer la moindre influence sur celle muqueuse. Ordonnés

de celte façon, ils rendenl encore quelques services.

Puisque ces poudres dites « absorbantes » onl une action purement

mécanique, il est préférable d'avoir recours à des médicaments inso-

lubles et doués d'un pouvoir antiseptique. Car il faut toujours se rappeler

que le traitement de certaines dyspepsies est une question d'antisepsie

stomacale. C'est pour celle raison que l'on doit donner la préférence à

ces deux formules :

Naphtol B .'
\

Salicylate de bismiilli ' ââ 5 grammes.
Magnésie )

Pour .'iO cachets. L'a cachet à chaque repas.

Benzonaphtol 20 grammes.
Pancréatine (ou pepsine) 10 —

Pour 40 cachets. Un cacliet à chaque repas.

Lorsque l'estomac est dilaté, il renferme toujours une ceiHaine quan-

tité de liquide appréciable par le phénomène du clapotement stomacal.

Si les divers moyens que je viens de passer en revue restent insuffisants,

il faut alors pratiquer tous les jours ou tous les deux jours le lavage de

l'estomac. On doit le faire, plutôt le matin à jeun, à l'aide du siphon de

Faucher, avec un liquide un peu tiède, addilionné d'une substance anti-

septique ou antifermentescible. Celle à laquelle je donne la préférence

est l'eau chloroformée saturée dans la proportion de 3 à 4 cuillerées à

soupe pour un litre d'eau naturelle ou d'eau de Vichy, ou encore l'eau

additionnée de 5 grammes d'acide borique pour iOOO.

Tel est le traitement préventif de la pseudo-angine de poitrine d'ori-

gine gastro-intesLinale. Il a une importance capitale qui justifie les

nombreux détails dans lesquels je suis entré à son sujet. Car vous con-

naissez suffisamment le traitement des accès pseudo-angineux, au

moment même où ils se produisent, et j'estime qu'il n'est pas nécessaire

de répéter ce que j'ai déjà dit à ce point de vue.

Pour vous convaincre de la réalité de ces pseudo-angines gastriques, il

suffit de rapporter quelques observations pour lesquelles le traitement

anti-dyspeptique est devenu en même temps un traitement anti-angineux.

Voici deux observations résumées dans mon travail sur les « angines

de poitrine ' » :

Un homme de cinqiiante-lrois ans, observé par Rendu, était devenu dys-

peptique à suite d'abus alcooliques; il présentait, depuis plusieurs années, les

' Ilevue de médecine, 1883.
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signes d'une dilatation cardiaque portant presque exclusivement sur le cœur
droit, A plusieurs reprises, on assiste à des retours de cette cardiectasie, carac-

térisée par du bruit de galop, l'accentuation du second bruit pulmonaire, un
souffle tricuspidien passager, et un état de congestion hépatique ou rénale.

Un jour, se croyant guéri, il se fait servir un plat de choucroute. « .\ la fin du
repas, sans cause connue, il est tout à coup envahi par une douleur atroce qui
occupe les deux bras, le devant de la poitrine, la base du cou. et va irradiant

jusqu'à la nuque. En même temps, un sentiment d'angoisse inexprimable se

déclare, la figure est couverte de sueur, il lui semble qu'il va tomber en syn-
cope. Cet état de douleur agonique se prolonge plus d'une heure, et les souf-

frances des bras persistent pendant presque toute la journée, en dépit de
vomissements qui surviennent et le soulagent notablement. Le soir, grâce à

une injection de morphine, la crise est calmée; mais la constriction thoracique

se fait encore sentir, et cette angoisse ne cesse que le lendemain dans l'après-

midi, trente-six heures après le début des accidents. Le malade purgé de
nouveau, et de nouveau soumis au régime lacté, n'a jamais vu depuis repa-
raître d'accès semblable. »

Le second malade est goutteux et obèse, sans signes d'artério-sclérose ou
d'athérome artériel. En 1881. à la suite de plusieurs repas copieux, il est pris

d'étourdissements, de vertiges, suivis bientôt de palpitations irrégulières,

d'arythmie, et de sentiment de défaillance. Un jour, après un nouvel excès

de régime, il s'affaisse sur une chaise, en proie à une douleur angoissante,

qui part du cœur et irradie vers l'épaule gauche. Cette attaque dura dix mi-
nutes, et une nouvelle crise se reproduisit à quelques jours de là. Or, l'aus-

cultalion du cœur ne permettait de constater aucune lésion de l'appareil cir-

culatoire, et le seul traitement dirigé contre l'état gastrique fit disparaître les

accès angineux.

Pour compléter cette démonstration , voici l'observation d'une malade

que j'ai observée pendant près de dLx-huit mois.

Agée de vingt-sept ans, sans tare diathèsique. elle souffre de. l'estomac

depuis plus de deux ans. Souvent, à la suite des repas, après avoir ingéré

quelques cueillerées de bouillon ou de potage, elle éprouve une sensation

d'étouEfement accompagnée de palpitations folles et d'une douleur se propa-
geant du cœur à l'épaule et au bras gauches. Ces crises d'étoufTement et de
douleur durent dix à quinze minutes; cependant, quelques-unes ont persisté

pendant près de deux heures. Jamais elles ne surviennent sous l'influence de

la marche ou d'un efl"ort, elles sont liées de la façon la plus formelle à l'état

gastrique et aux troubles digestifs éprouvés par la malade. L'ingestion de la

moindre quantité de liquide, et même du lait, a provoqué, depuis un mois,

des crises pseudo-angineuses de plus en plus intenses. Dès le premier jour où
je la vois, je constate l'existence d'une dilatation gastrique assez considérable,

d"après Tintensité et l'étendue du clapotement stomacal. \ l'auscultation du
cœur, on constate un retentissement diastolique très accentué, au niveau de

l'artère pulmonaire. Je la vois une dizaine de fois pendant les années 1886 et

1887, elle m'affirme toujours que les crises pseudo-angineuses surviennent

après les repas, souvent après la première cuillerée de potage, au point
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qu'elle craint de manger et qu'elle ne mange presque plus, non par manque
d'appétit, mais par crainte de la douleur. Elle en est arrivée à un étal de

maigreur considérable, puisqu'elle aurait perdu de son poids plus de trente

livres en une année. Enfin, elle m'apprend que quelques-unes de ses crises

se terminent par de ve'ritaljles attaques de nerfs, par des pleurs, et par l'émis-

sion d'une urine abondante et claire comme l'eau de roche. On reconnaît du
reste, chez cette malade, l'existence d'un état névropathique re'el, caractérisé

par la sensation de la boule hystérique, par des pleurs sans motif, par l'anes-

thésie presque complète de l'épiglotte. .

Chez cette malade, il s'agissait d'une de ces pseudo-angines mixtes

dont j'ai déjà parlé, et deux indications thérapeutiques s'imposaient :

1 " II fallait modifier l'état gastrique ;

2° Il fallait modifier l'état du système nerveux.

J'ai rempli la première indication en la soumettant au régime sec,

en lui faisant pratiquer fréquemment des lavages d'estomac. J'ai rempli

la seconde en prescrivant le séjour à la campagne et l'hydrothérapie.

Après deux ans de traitement, cette malade était complètement guérie

de ses accès pseudo-angineux qui avaient tant effrayé son entourage.

Ici encore, les pseudo-angines réflexes reçoivent leur sanction théra-

peutique.
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LES CARDIOPATHIES ARTÉRIELLES

(CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ; CONCLUSIONS)

Messieurs,

Arrivé au terme de ces leçons, je crois utile, pour conclure, de jeter

un regard en arrière, et de vous montrer par quelle série naturelle de

travaux poursuivis depuis bientôt un quart de siècle, je suis arrivé à la

notion des cardiopathies artérielles, à la connaissance de maladies jus-

qu'à ce jour inexplorées, et destinées à marquer leur grande empreinte

sur la pathologie entière.

I. En 1870 — il y a donc vingt-deux ans, — j'appelai pour la pre-

mière fois, avec il. Desnos dont j'étais alors interne, l'attention sur

la MvocARDiTE daus la variole '. Ce travail, qui devint dès lors le point

de départ de recherches semblables pour la fièvre typhoïde, la diphté-

rie, l'érysipèle, les fièvres pernicieuses et la puerpéralité, inaugura l'his-

toire des manifestations myocardiques dans les maladies infectieuses.

A la même époque, Hayem, après avoir établi les rapports existant

entre la mort subite et les altérations vasculaires du cœur dans la fièvre

typhoïde, publiait une élude importante au point de vue anatomo-patho-

logique sur les myosites symptomatiques, et nous faisait l'honneur de

l'appuyer sur notre description clinique de la rayocardite aiguë.,Comme
lui — et tout en attribuant au processus inflammatoire une importance

prépondérante — nous avions admis l'existence « d'endartérites qui,

« par l'épaississement de la membrane interne des petites artères et aussi

« par l'accumulation des globules sanguins et de bouchons fibrineux,

« peuvent, ou rétrécir considérablement la lumière des vaisseaux, ou

' Desnos et FIichard. Des complications cardiaques dans la vaiiole, et notamment de l;i

myocardite varioleuse (Union médicale. Paris, 1870).
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(( l'oblitérer toul à fait. Ces thromboses multiples donnent lieu à des

« infarctus hémorragiques, et, dans tous les cas, l'ischémie musculaire

(( qui résulte du rétrécissement artériel doit singulièrement hâter la

« dégénérescence graisseuse. Celle-ci reconnaîtrait donc deux causes

« dans la myocardile : l'inflammation et le défaut d'irrigation sanguine

« par l'oblitération des petites artères ».

Ces lignes, on les dirait écrites d'hier. Elles ont, dès cette époque

déjà éloignée, posé et résolu la question de Vischémie et des dégénéres-

cences dit myocarde consécutives à l'endartérite coronaire des fièvres,

question dont la confirmation se retrouve encore dans mon travail sur

les « causes de la mort dans la variole », et dans une « étude critique

sur la palhogénie de la mort subite dans la fièvre typhoïde ». Voici ce

qu'à la date de 1877 je disais encore '
:

« Dans un muscle, dans le myocarde enflammé, il faut considérer

« deux choses : d'une part, l'inflammation du muscle avec tous ses

« caractères de gonflement, de prolifération, de multiplication des élé-

« ments ; d'autre part, l'inflammation des artérioles du muscle, et con-

« sécutivement le rétrécissement de leur calibre, l'oblitération de leur

lumière favorisant d'une façon plus rapide encore l'anémie de l'organe,

(( sa dénutrition et la dégénération de ses fibres, ainsi que des produits

« inflammatoires. »

De la sorte, se trouvait confirmée à nouveau cette question de la

coronarite aiguë dans les fièvres (variole, fièvre typhoïde, etc.), et si je

fais ces citations en précisant les dates, c'est moins pour défendre un

patrimoine scientifique incontesté que pour indiquer l'idée dominante

et inspiratrice de travaux poursuivis sans relâche et vers le même but

depuis plus de vingt années.

II. Bientôt, apparaît une seconde phase de ces études.

Ce qui avait été admis pour les alfections aiguës du myocarde, il

fallait le chercher pour ses afl"ections chroniques, et c'est ainsi que

j'arrivai à la conception des c.\Ri)iop.\TiirES artérielles, de ces maladies

qui ont le cœur pour siège et les artères pour origine, et dont un de

mes élèves ébauchait, en 188G, l'histoire clinique '.

Trois ans auparavant, en 1883, une autopsie d'angine de poitrine avec

oblitération d'une des artères coronaires me fit abandonner la théorie

' Elude sur les causes de la mort dans la variole {Archives de médecine, IS7I, et Thèse

inaugurale de Paris, 1872). — Elude crilique sur la palhogénie de la mort subite dans la

lièvre typhoïde; déductions thérapeutiques (Union médicale, 1877).

' RÉGIS Sabatier. Quelques considérations sur les cardiopathies artérielles (Thèse inau-

gurale de Paris, 1886).
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nerveuse de ce syndrome que j'avais défendue à deux reprises différentes

en 1879 et en 1883 ' dans le Traité des névroses, et accepter l'ancienne

théorie artérielle de Parry, Jenner et Hunter, laquelle plaçait le siège

et la cause de la sténocardie dans la lésion des artères cardiaques.

Depuis, les preuves anatomiques se sont encore accumulées, et aujour-

d'hui l'origine vasculaire de l'angor pectoris est définitivement fondée.

En médecine, les études purement spéculatives sont insuffisantes. La

théorie artérielle de l'angor pectoris avait trouvé sa preuve anatomique
;

il lui fallait la sanction thérapeutique. Or, le raisonnement m'avait dicté

cette conclusion : à maladie artérielle on doit opposer une médication

artérielle, d'où la notion de la curabilité de I'angine de poitriîne que je

poursuivais depuis 1879, que j'avais admise en 1883, et que j'ai démon-

trée en 1883 et en 1887 par des observations plus concluantes et plus

nombreuses-.

Encore fallait-il se prémunir contre les illusions thérapeutiques, en

évitant d'enregistrer des succès dont on aurait pu, à bon droit, contester

la valeur ou la réalité. Il y avait lieu d'établir une distinction précise

dans le groupe vague et confus des angines de poitrine, en indiquant les

signes diagnostiques entre l'angine de poitrine vraie d'origine artérielle,

qui se termine presque constamment par la mort, et les fausses angines,

le plus souvent d'origine nerveuse, et qui guérissent toujours malgré

la médecine et les médecins. Car, lorsque le système nerveux — ce fou

du logis — et lorsque l'hystérie, « cette grande simulatrice des affections

organiques », viennent mêler leurs notes discordantes dans le concert

symptomatique d'une maladie, il en résulte une fausse apparence de

gravité, et les pseudo-angines névrosiques sont de celles dont on peut

dire : beaucoup de bruit pour rien [much ado about nothing):

L'histoire du syndrome angineux s'était donc complétée à un triple

point de vue : l'anatomie pathologique en avait démontré la lésion ; la

thérapeutique avait été dirigée dans le sens de son siège artériel ; la

clinique, en séparant définitivement l'angine vraie des angines fausses,

avait créé deux groupes nosologiques absolument distincts.

IIL La conception des cardiopathies artérielles, dont la sténocardie

* Angine de poitrine cardiaque et pulmonaire, paralysie consécutive du nerf pneumo-
gastrique. Remarques sur les synergies morbides du nerf pneumogastrique (Société

médico-pratique, 1879). — Traité des névroses, par Axenfeld et Uichakd, 1883.

' Des angines de poitrine (Revue de médecine, 1883). — Nature et traitement ouratif de

l'angine de poitrine vraie (Congrès de Grenoble, 19 août 1885). — Nature artérielle et trai-

tement de l'angine de poitrine vraie (Société méd., des hûp., 25 mars et 22 avril 1887). —
Leçons de clinique et de thérapeutique de l'hôpital Bicliat (Journal de méd., et de dur.,

pratiques, 1884, 1886 et 1887).

HE.NRI UCCHARD. — MALADIES DU CŒUR. 50
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est l'un des types les plus importants, s'est aussi affirmée par l'ana-

tomie pathologique, par la thérapeutique et par la clinique.

Les recherches analomiques, ' faites avec l'assistance de mon interne,

Weber, dont la thèse inaugurale sur « l'étude anatomo-pathologique

de l'artério-sclérose du cœur » fait époque dans l'histoire des cardio-

pathies, nous ont permis d'établir plusieurs variétés de scléroses car-

diaques dont la plus importante, la sclérose dystrophique, est consé-

cutive à l'endartérite coronaire. Cette cardio-sclérose dystrophique, en

ce qui concerne la pathogénie, la clinique et l'anatomie pathologique,

reste bien distincte de la » myocardite scléreuse hypertrophique », de

la « myocardite interstitielle », et d'autres niyocardiles chroniques dé-

crites par divers auteurs.

Au point de vue thérapeutique-, un fait capital résulte de ces études :

l'origine vasculaire de ces cardiopathies étant reconnue, la médication

devait consister, moins dans l'emploi des toniques du cœur dont on

abusait, que dans la prescription des médicaments artériels ; elle devait

viser les artères pour atteindre plus sûrement le cœur dont la nutrition

était devenue insuffisante par la lésion de ses vaisseaux nourriciers.

C'est ainsi que la curabilité de l'angine coronarienne a eu pour carol-

laire la curabilité des cardiopathies artérielles.

La clinique^, en établissant le diagnostic précoce et la symptomato-

logie des scléroses artérielle et cardiaque dès leurs premières périodes,

venait au secours de la thérapeutique. Car, si les cardiopathies artérielles

et si l'angine vraie sont curables, elles ne le sont qu'à une seule condi-

tion : c'est que les lésions ne soient pas trop avancées, et qu'à la

période vasculaire de l'artério-sclérose n'ait pas déjà succédé la période

viscérale avec ses lésions indélébiles et irrémédiables. La médication

iodurée peut bien modifier les parois artérielles et arrêter le processus

scléreux dans son évolution progressive, elle peut guérir des ané-

vrismes ; mais elle est incapable de dissoudre des plaques ossiformes

d'athérome, ou encore de régénérer des fibres musculaires à jamais

' Contribution à l'étude anatomo-patliologique de la sclérose dii myocarde consécutive

à la sclérose des coronaires, par IIlciiard et Weber (.Soc. 7ncd. des liôjn(aux, 24 juin 1887).

— Coronarite primitive avec atrophies partielles du cœur (Contribution à l'étude de

l'artério-sclérose du cœur). (Société médicale des hôpitaux, 10 février 1888.)

• Los cardiopathies artérielles et leur curabilité (Congrès de Nancy, 18 août 1886). —
Traitement et curabilité de la cardio-sclérose (cardiopathies artérielles, arlério-sclérose

du cœur). (Bulletin de tliérapeulique, août et septembre 189-2.)

' Les cardiopathies valvulaires et les cardiopathies artérielles [Revue gén. déclin, et de
thérap., 1887). — Contribution à l'étude clinii|ue de l'artério-sclérose du cœur (Soc, méd.
des liop., 25 novembre 1887). — Etude clinique de la cardio-sclérose (llevue de médecine,

1892). L'artério-sclérose du cœur à type myo-valvulaire {Arch,. de méd., 1892).
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disparues. Dès lors, la thérapeutique devenait absolument dépendante

de nos connaissances cliniques, et le succès de la médication était

subordonné à l'étude des causes, du mode pathogénique et des symp-

tômes de l'artério-sclérose.

IV. La sclérose des artères et du cœur présente des causes ' nom-

breuses (diathésiques, toxiques, infectieuses); mais celles-ci ne peuvent

nous donner la clef des indications thérapeutiques. Exemple : L'artério-

sclérose est souvent due à la goutte ; or, une médication antigoutteuse

composée de colchique, de sulfate de quinine ou de salicylate de soude,

est absolument incapable d'enrayer l'envahissement progressif des

artères. Donc, la médication doit viser directement ces dernières et

s'adresser au mode pathogénique suivant lequel se produisent les dégé-

nérescences vasculaires.

V. En étudiant la tension artérielle dans les maladies ', j'ai remarqué

que son abaissement existe non seulement dans les cardiopathies val-

vulaires , mais aussi dans d'autres maladies assez nombreuses, prin-

cipalement dans la fièvre typhoïde, dans la grippe et dans toutes les

maladies adynamiques ou infectieuses, où l'hypotension artérielle à son

dernier degré peut être une des causes du collapsus et d'un syndrome

à peine signalé par Stokes (rythme fœtal des bruits du cœur), que j'ai

étudié sous le nom à'einhryocardie.

J'ai vu surtout que l'artério-sclérose en général et celle du cœur en

particulier présentent une période initiale plus ou moins longue pendant

laquelle le tension vasculaire est augmentée. Cette hypertension —
cause et non effet de la sclérose artérielle — est le plus souvent pro-

duite par l'état de spasme permanent ou intermittent des vaisseaux '.

Les anciens insistaient autrefois sur la pléthore, Parry parlait de « la

\aolence de l'impétus du sang », et ils n'avaient pas absolument tort.

Mais ils donnaient là une formule vague et confuse, capable d'entretenir

ridée d'une thérapeutique toujours spoliative. Le Broussaisisrae en est

né, il en a vécu, et il a fini par en mourir.

' Laorlisme héréditaire (Soc. méd. des hôpitaux, 2 mai 1890). — Les causes de l'artério-

sclérose et des cardiopathies artérielles; leur origine alimentaire et leur traitement pré-

ventif (Congrès de Marseille, 21 septembre 1891).— Artérites chroniques et artério-sclèrose
;

éliologie et pathogènie {Gazette hebdomadaire, juin 1892).

' La tension artérielle dans les maladies et ses indications thérapeutiques (Semaine
médicale, 9 mai et 27 juin 1888). — Angine de poitrine et autopsie. Conséquences pra-
tiques de l'hypertension artérielle (Soc. méd. des. hôp., juillet 1888). — Ilypotension et

hypertension artérielles [Gazette hebdomadaire, 1892).

^ L'artério-sclérose subaiguë et ses rapports avec les spasmes vasculaires ^Congrès de
Toulouse, et Revue générale de clinique et de thérapeutique, 24 nov. 1887).
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La notion pathogénique de la vaso-constriction et de l'hypertension

artérielles, substituée à. celle de la pléthore et de l'augmentation de la

masse sanguine, posait et résolvait l'indication capitale de la médication

vaso-dilatatrice et dépressive au début de l'artério-sclérose '. Cette pre-

mière période, sine iJiateria, est importante à reconnaître, parce qu'à ce

moment l'affection est curable -. Alors, tout médicament est superflu,

et le régime ainsi que l'hygiène doivent faire les frais de la médication.

Je suis convaincu, pour ma part, que les excès et surtout les erreurs

d'alimentation, en jetant dans l'organisme un grand nombre de subs-

tances toxiques, telles que les plomaïnes non éliminées par le filtre rénal

devenu de bonne heure insuffisant ou imperméable, sont une cause

fréquente d'artério-sclérose ; en un mot, certaines toxines alimentaires

possèdent des propriétés convulsivantes agissant, les unes sur les

muscles des membres comme dans le cas de contracture des extrémités

d'origine gastrique, les autres sur la musculature vasculaire. Il en

résulte, dans tout le système artériel, un état de spasme plus ou moins

permanent, lequel produit d'abord de l'hypertension, et consécutive-

ment l'artério-sclérose. La conclusion thérapeutique est celle-ci : Il faut

prescrire un régime d'où sont exclus les aliments plus ou moins riches

en ptomaïnes ou en matières extractives \

VI. Au stade prémonitoire et fonctionnel de l'ARTËnio-scLÉnosE (stade

préartériel), succède la période des lésions (stade artériel). La maladie,

est constituée, elle est encore curable, elle doit être combattue, non seu-

lemejit par le régime et l'hygiène, mais aussi par les iodures et tous les

médicaments qui agissent sur la contractililé et la tension artérielles

qu'ils diminuent, et sur les parois vasculaires elles-mêmes qu'ils modi-

fient. Il faut que la médication soit poursuivie de bonne heure et sans

relâche, si l'on veut éviter ou retarder la troisième période, artério-

viscérale, le plus souvent incurable, puisqu'elle est caractérisée par la

sclérose et la disparition des éléments nobles des organes.

Un exemple va démontrer l'importance pratique de cette division de

l'artério-sclérose en périodes artérielle et viscérale, c'est-à-dire en périodes

curable et incurable. Voici un syphilitique : Vous avez reconnu chez lui,

' rropriélès physiologiques et liiérapeutiques de la trinitrine {Soc. de thérap., 1883). —
Action des iodures (Soc. de thérap., 1885). — Utilité des niédlcaments dépresseurs de la

tension artérielle dans les cardiopathies artérielles (Revue de clin, et de thérap., 1887).

Action de la morphine sur la tension artérielle (Soc. méd. des hôp., 9 mai 1890).

» Les cardiopathies valvulaires et les cardiopathies artérielles (parallèle clinique et

thérapeutique) (/iei'ue (générale de clinique et de thérapeutique, 4 et 11 août 1887).

^ Leçons sur les maladies du cœur et des vaisseaux, V édit., 1889. — (Congrès de Mar-

seille; loc. cit., 1891.)
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de bonne heure, l'existence d'une artérite cérébrale, et jusque-là votre

thérapeutique a pu être efficace si vous avez su agir avec énergie et rapi-

dité. Mais cette endartérile s'accompagne, par la suite, d'une sténose

du vaisseau, bientôt suivie d'une oblitération et d'un ramollissement

cérébral. Contre cette nouvelle lésion, d'origine et non de nature syphi-

litique, contre cette mort partielle de la substance encéphalique, vous

ne pouvez plus rien, ou vous pouvez peu de chose.

Pour l'artério-sclérose des organes et du cœur en particulier, — quelle

soit due à la syphilis ou à toute autre cause, — les mêmes considéra-

tions sont applicables. Tant que l'artérile cardiaque n'a pas envahi le

myocarde d'une façon définitive, la thérapeutique n'est pas désarmée.

Mais, du jour où l'oblitération et la sténose artérielles ont amené la

régression du muscle par insuffisance de l'irrigation sanguine et de la

nutrition, nos moyens d'action deviennent de plus en plus limités. Alors,

on abuse des toniques du cœur et de la digitale en particulier, sans

songer qu'un myocarde ainsi altéré est incapable de répondre à leur

excitation. A cette période, une médication d'un autre genre s'impose :

11 s'agit d'alléger, de favoriser le travail du cœur en cherchant partout

et toujours à supprimer les barrages vasculaires, en ouvrant largement

les voies circulatoires du cœur périphérique, en facilitant au profit du

cœur central la dilatation des vaisseaux. Là, dans cette troisième période,

est le succès, ou plutôt l'espoir de la thérapeutique.

Tels sont les principes de I'artériothérapie appliquée au traitement

des affections du cœur; telle doit être cette thérapeutique « pathogé-

nique » dont j'ai rappelé les excellents résultats '. C'est encore d'après le

même principe qu'a pu être établie la médication anti-angineuse : celle-ci

ne doit pas exclusivement viser la douleur, comme on l'avait cru ; elle

doit s'attacher à combattre toujours la lésion artérielle, et surtout l'isché-

mie cardiaque dans son mode de production et dans ses effets.

C'est ainsi que la médication artérielle de la cardio-sclérose et de

l'angine de poitrine a été constituée.

VII. J'ai divisé l'évolution clinique et anatomo-pathologique de la

CARDIO-SCLÉROSE OU trois périodcs successives ; artérielle, cardio-artérielle

et mitro-artérielle. La thérapeutique doit être aussi artérielle, cardio-

artérielle et mitro-artérielle. Qu'est-ce que cela veut dire? '

Elle doit être artérielle^ lorsque la lésion n'a envahi que les vaisseaux

sans pénétrer encore l'intimité des organes. C'est à ce moment qu'il

' Leçons sur les • indications thérapeutiques • (Union médicale, 1886, et Leçons sur les

maladies du cœur et des vaisseaux, 1'° èdit., 1889). — La thérapeutique pathogénique
{Revue de clinique et de thérapeutique, 4 et G mai 1891).
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faut surtout agir, je le répète, et la clinique enseigne à la thérapeutique

l'indication de tous les moyens propres à combattre l'hypertension arté-

rielle et la vaso-constriction (régime alimentaire, gymnastique et masso-

thérapie, médication iodurée, etc.).

Elle est cardio-artcnelle, quand l'endartérite périphérique est deve-

nue viscérale et qu'elle a ensuite atteint les vaisseaux du myocarde. La

médication de la première période doit être continuée, en y ajoutant

parfois l'emploi de la digitale et des toniques cardiaques, lorsque les

premiers symptômes d'hyposystolie font leur apparition. A cette période,

il s'agit d'une forme spéciale de l'hyposystolie, sous la seule dépendance

de l'affaiblissement fonctionnel du ventricule gauche, dû lui-même à

l'insuffisance de son irrigation sanguine.

La médication doit être mitro-artéricUe ; elle est alors celle des affections

mitrales mal compensées, puisque cette période est surtout caractérisée

par la dilatation des cavités cardiaques et des orifices auriculo-ventricu-

laires, par l'affaiblisseraent du cœur, et surtout par la diminution de la

tension artérielle. C'est la période de l'asystolie bi-ventriculaire, due à

l'asthénie et à la dilatation des deux ventricules. Dès lors, la thérapeu-

tique modifie sa tactique, elle doit surtout chercher à faire de la médi-

cation palliative, en s'adressant principalement aux toniques du cœur.

VIII. J'ai montré que les cardiopathies chroniques doivent être divisées

désormais en deux grands groupes : l'un, celui des cardiopathies valvu-

LAiREs qui commencent à la valvule pour finir au muscle cardiaque et aux

vaisseaux, et qui sont caractérisées dès leur début par la tendance à 1'%-

potension artérielle ; l'autre, celui des cardiopathies artérielles qui com-
mencent aux vaisseaux et au myocarde pour finir à la valvule, et qui

se traduisent au contraire par tous les signes de l'hypertension artérielle
*

les premières indirectement héréditaires par l'intermédiaire du rhuma-

tisme, les secondes directement héréditaires et relevant du processus

scléreux général par des causes diverses et nombreuses dont l'action sur

le système artériel est incontestable : vieillesse, tabagisme, saturnisme,

alcoolisme, syphilis, maladies infectieuses, régime alimentaire, etc. On
comprend dès lors leur grande fréquence, à ce point que la proportion

de celles-ci, comparées au nombre de celles-là, est dans le rapport de

7 à 3. Différentes des cardiopathies valvulaires par leur étiologie, par

leur palhogénie, par leur processus anatomique, par leurs indications

thérapeutiques, les cardiopathies artérielles ont une physionomie clinique

tout à fait spéciale :

Elles sont latentes dans leur évolution, insidieuses dans leur début,

paroxystiques dans leur marche, accidentées et saccadées dans leurs



CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES CARDIOPATUIES ARTERIELLES 791

allures, compliquées et variables dans leurs manifestations viscérales,

soudaines et brutales dans leurs explosions asystoliques.

Elles présentent des physionomies diverses : d'où les formes doulou-

reuse, arythmique et tachycardique, myo-valvuîaire\ cardieclasique

ou asystolique.

Ces formes cliniques résultent de la prédominance de quelques

symptômes ; il en est d'autres qui, ducs à l'association fréquente de l'ar-

lério-sclérose d'autres organes à celle du cœur, se divisent en : cardio-

7'énale, cardio-hépatique, cardio-pulmonaire et cardio-bulbaire^.

Toutes ces formes cliniques sont soumises à une symptomatologie des

plus précises que, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours,

on regardait comme impossible à établir. Or, après di\ années de recher-

ches, depuis mon second travail sur les angines de poitrine en 1883,

depuis mes leçons en 1884-1883 sur Tartério-sclérose ', enfin depuis

la thèse d'un de mes élèves sur les cardiopathies artérielles en 188G, j'ai

démontré que le diagnostic de la cardio-sclérose doit se faire aussi sûre-

ment que celui des cardiopathies valvulaires. Il s'appuie sur la consta-

tation de symptômes extra-cardiaques et de symptômes cardiaques.

Les symptômes extra-cardiaques sont de trois ordres : symptômes

d'hypertension artérielle , symptômes méiopragiques et symptômes

toxiques. Tous, ils révèlent des indications thérapeutiques spéciales dont

l'observance contribue à démontrer encore la curabilité de ces mala-

dies. Parmi eux, les symptômes toxiques * (dyspnée, certains vertiges

et délires) méritent une mention spéciale, parce que leur notion, nou-

vellement introduite dans l'histoire clinique des cardiopathies, conduit à

des indications thérapeutiques absolument précises et à une médication

suivie de succès remarquables. La notion de l'hypertension artérielle nous

avait déjà donné la thérapeutique préventive de l'artério-sclérose, et

celle des symptômes méiopragiques nous a montré le danger des « cures

de terrain » en honneur chez quelques médecins étrangers.-

Les symptômes cardiaques nous ont permis d'établir le diagnostic de

' Insuffisance aortique artérielle {Semaine médicale, 1890). — L'artério-sclérose du cœur
à type myo-valvulaire (Arch.de médecine, juillet 1892).

' Maladie de Slokes-Adams (loc. cil., 1889 et Bulletin médical, 1890). — Pouls lent per-

manent avec attaques syncopales et épileptiformes (Soc. méd. des hôpitaux, 6 fév. 1891).

' Résumé d'une de ces leçons (France médicale, 1883).

La dyspnée cardiaque (Rev. gén. de clinique et de thérapeutique, 1887-1888). La dysp-

née toxique dans les cardiopathies artérielles (Société de thérapeutique , 1889). — La

dyspnée chez les cardiaques (Semaine médicale, 1890). La dyspnée dans l'insuffisance

aortique artérielle (Semaine médicale, 1891). — La tliérapeulique palhogénique ; des diffé-

rentes variétés de la dyspnée cardiaque et leur traitement (Revue gén. de clinique et

thérapeutique, 1891). —De la dyspnée to.\ique dans les affections du cœur (Soc. méd. des

hôpitaux, 1892).
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la maladie artérielle propagée au cœur, ils nous ont révélé encore les

indications thérapeutiques s'adressant au cœur central, les indications de

la digitale, même dans les cas d'albuminurie concomitante, dans la sclé-

rose cardio-rénale, et ses contre-indications dans certaines arythmies,

dans le rythme couplé du cœur et surtout dans cette forme trop souvent

méconnue de « rythme couplé et tricouplé alternant' ».

Lorsque la cardio-sclérose prend la forme valvulaire, elle peut se tra-

duire par un souffle mitral particulier auquel j'ai donné le nom de

souffle « mitro-aorLique », montrant par là qniin malade peut être mitral

par le souffle et aortique par la maladie. Et, du reste, le diagnostic avec

les cardiopathies raitrales d'origine rhumatismale est toujours facile,

parce que, dans les cas de sclérose valvulaire, il existe toujours au début

un certain degré d'état scléreux du myocarde avec lequel la maladie

a toujours à compter. C'est pour cette raison qu'à cette forme convient

le nom de wjyo-valvulaire.

En résumé, la symptomatologie des cardiopathies artérielles obéit aux

six lois cliniques suivantes :

a). Symptômes extra-cardiaques. — 1° L'artério-sclérose du cœur,

comme l'artério-sclérose généralisée, étant l'effet et non la cause de

l'hypertension artérielle, est caractérisée pendant la plus grande partie

de son évolution clinique, par les symptômes de cette hypertension

(symptômes d'hypertension artérielle)
;

2° Dans l'artério-sclérose, sous l'influence des sténoses artérielles,

organiques par endartérite, ou fonctionnelles par spasme vasculaire, tous

les viscères et appareils sont en imminence continuelle de fatigue ou

de méiopragie (symptômes méiopragiques)
;

3° L'insuffisance rénale (à laquelle peut se joindre l'insuffisance hépa-

tique) est un symptôme précoce et presque constant des cardiopathies

artérielles, même en l'absence d'albuminurie (symptômes toxiques).

b). Symptômes cardiaques. — 4" En raison de la dégénérescence du

myocarde et de la lésion vasculaire, toute cardiopathie artérielle est en

imminence continuelle de dilatation cardiaque et d'accidents angineux
;

S" En raison de la dégénérescence du myocarde, le rythme du cœur

étant fonction du muscle cardiaque, les cardiopathies artérielles s'accom-

pagnent souvent de symptômes arythmiques
;

6° En raison de la généralisation de l'artério-sclérose, les cardiopa-

' Danger de l'emploi de la digitale el des médicaments excitateurs de l'artério-tension

dans les cardiopathies artérielles (Rev. gén. de clin, et de thérapeutique, 1887). — L'admi-
nistration de la digitale dans les afTections rénales (Soc. méd. des hôpitaux, 29 avril

1892). — Le rythme couplé du cœur et la mort par la digitale [Soc. méd. des hôpitaux,
el Revue générale de clinique et de thérapeutique, 4 mai 1892).
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tliies artérielles sont souvent associées à la sclérose d'autres organes,

elles se terminent non seulement par l'asystolie, la cardiectasie et la

mort subite, mais aussi par hémorragie cérébrale, urémie, etc.

IX. La cardio-sclérose n'est pas toujours, comme on l'a cru à tort,

une maladie diffuse, étendue à tout l'organe ; elle se localise de préférence

dans un point du cœur ou sur un autre, parce qu'elle est sous la dépen-

dance de tel ou tel territoire vasculaire atteint d'oblitération complète

ou incomplète. Quand elle atTecle seulement la cloison interventriculaire,

ou la pointe du cœur, ou encore les régions ganglionnaires, elle donne

lieu à une symptomatologie spéciale qui, loin d'être en rapport avec

l'étendue de la lésion, est sous la dépendance de son siège, de sorte que

pour une petite lésion, on peut avoir de gros accidents. Tel est le prin-

cipe des LOCALISATIONS MYOCARDiQUEs que mes recherches ont établi'.

X. Enfin, la cardio-sclérose étant souvent associée à l'inflammation de

l'aorte, il était utile de faire l'histoire clinique de I'aortite chronique, et

surtout des aortites aiguës ou subaiguës, d'autant plus que l'autonomie

de ces dernières a été niée par quelques observateurs '. Cette étude a

d'autant plus d'importance qu'à l'aortite se lient deux symptômes de la

plus haute gravité : l'angine de poitrine et l'œdème aigu du poumon ^

XI. A ceux qui me reprocheraient de voir l'artério-sclérose partout et

toujours, je réponds :

L'artério-sclérose est l'œuvre de tous les jours et de tous les instants,

à ce point qu'on en a trouvé lés traces déjà moins d'un mois après la

naissance, et que l'on pourrait décrire une artériosclérose phjjsiologiqHe.

Elle est bien, comme l'a dit Bichat, la « rouille de la vie », et c'est ainsi

que la vie est par elle-même la cause de la mort. Quand l'artério-sclé-

rose survient ainsi normalement, elle échappe d'abord à l'observation,

elle appartient à peine au domaine de la pathologie. Mais, quand elle

arrive avant l'âge, et d'une façon hâtive, le médecin doit en scruter les

causes, en étudier la symptomatologie, en poursuivre la guérison ; il

doit la reconnaître dans les maladies aiguës dont elle peut modifier la

physionomie et aggraver le pronostic ; il doit se rappeler qu'elle domine

la pathologie tout entière, et ce n'est pas l'une des études ,les moins

intéressantes que celle de I'influence cardiaque dans les maudies.

' Leçons sur les maladies du cœur, 1" édition, page 274, 1889. — Artéi'io-sclérose de la

pointe du cœur; contribution à l'étude des localisations myocardiques (en collaboration

avec Weber) (Soc. méd. des hôp., 31 juillet 1891).

' Loc. cil., 1889. — Leçons sur les aortites (Progrès médical, 1892).

' Œdème aigu du poumon dans les alTeclions de l'aorte (Soc. méd. des hôp., 1890).
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Lorsqu'une pneumonie, une simple bronchite, lorsqu'une pleurésie

atteint un vieillard ou un homme vieux par ses artères, et que ces affec-

tions se terminent par les symptômes de défaillance du myocarde, je dis

que la maladie est aupoumon et le danger au cœur, et j'affirme que la

thérapeutique doit viser surtout ce dernier organe. Aussi, depuis 1882,

à la suite de recherches réitérées sur la caféine, j'ai trouvé souvent,

dans ce médicament, un agent précieux pour relever la force contractile

du cœur, assurer la diurèse, et tonifier les malades '.

XU. Quand l'artério-sclérose généralisée n'est pas le résultat d'une des

causes diathésiques, toxiques ou infectieuses, interrogez les antécédents

héréditaires, vous y verrez souvent la dialhèse goutteuse qui est aux

artères ce que le rhumatisme est au cœur; vous verrez, à travers plusieurs

générations, des maladies diverses du système artériel, des anévrismes

de l'aorte, des angines de poitrine, des cardiopathies artérielles, des hé-

morragies cérébrales , des hémiplégies, des affections du cerveau et de

la moelle, des paraplégies, des néphrites interstitielles, etc. Il faut aussi

admettre l'influence de I'aortisme héréditaire pour comprendre la pro-

duction de morts subites jusqu'alors inexpliquées. Dans une famille, le

grand-père, le père, le frère et le fils meurent subitement; puis, les

enfants ne présentent plus, à l'époque de la puberté ou de la méno-

pause, que des troubles /onc//onHe/s du cœur. Pourquoi cela? C'est parce

que l'artério-sclérose est héréditaire; c'est elle la coupable des mOrts

subites qui ont frappé trois générations successives; c'est elle qui atteint

le cœur d'une façon organique chez l'un, et fonctionnelle chez l'autre,

tant il est vrai, comme je l'ai dit, qu'à côté Je l'hérédité dans les lésions

il faut placer l'hérédité dans les organes.

XlII. Je vois l'artério-sclérose dans ces asystolies rapides et inopinées,

survenant souvent à l'occasion de la cause la plus légère; chez ces dys-

néiques dont l'oppression est due à un état d'insuffisance ou d'imperméa-

bilité rénales, et qui est si merveilleusement combattue par le régime

lacté; chez le vieillard dont la mort fréquente par « congestion pulmo-

naire » est presque toujours d'origine myocardique; chez ces faux emphy-

sémateux qui sont avant tout des artério-scléreux, pour lesquels on peut,

à l'aide de la description symptomatique que j'en ai donnée, diagnosti-

' De la caféine dans les affections du cœur {Bulletin de tkérapeutique, 1882). — La conges-

tion pulmonaire grave du début de la rougeole, et utilité des injections caféiques {Revue

mensuelle des maladies de l'enfance, 1888). — De l'influence cardiaque dans les maladies ;

utilité des injections sous-cutanées de caféine (Société de thérapeutique, juin 1888). — La
caféine dans les états adynamiques [Société de thérapeutique, juin 1889).

' L'aortisme héréditaire (Soc. méd. des liôp., 1890.)
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quer une cardiopathie artérielle de forme cardio-pulmonaire, et qui suc-

combent un jour subitement ou rapidement aux progrès de la coronarite.

Je la vois encore et souvent dans ces arythmies que l'on attribue trop

souvent à des affections mitrales sans souffle et qui sont dues à une in-

suffisance partielle du muscle cardiaque ; véritables boiteries du cœur,

elles constituent presque une infirmité contre laquelle la digitale et les

médicaments cardioslhéniques sont parfois impuissants, comme serait

impuissante l'électricité sur un muscle ou sur une partie d'un muscle

définitivement dégénéré.

Je la reconnais dans ces fausses myélites des diabétiques, des goutteux

et des tabétiques, se manifestant le plus souvent par les phénomènes

de paralysie variable et « d'effondrement des jambes » {ç/iving waij of

the legs, de Buzzard) ; elles trahissent des troubles de nutrition consécu-

tifs à des endartérites médullaires. De sorte que le temps n'est peut-être

pas éloigné oîi le mot « myélite » n'aura parfois pas plus de raison d'être

que ceux de myocardite ou d'encéphalite.

Je la reconnais toujours à travers cette succession d'accidents multiples,

distincts par le siège des organes atteints, semblables par le processus

anatomique; et lorsqu'une famille, à travers plusieurs générations, a pré-

senté des accidents cérébraux, cardiaques ou rénaux, ou encore lorsqu'un

individu, dans le cours de son existence, après avoir été frappé d'hé-

morragie cérébrale, contracte une néphrite interstitielle et meurt angi-

neux, je vois dans toute cette histoire pathologique si accidentée les

localisations diverses et multiples d'un même processus anatomique,

l'artério-sclérose. Lorsquej'affirmel'^/uVt'rfe la maladie cJaei cet individu,

atteint hier d'hémorragie cérébrale, aujourd'hui malade de néphrite

interstitielle, et pouvant succomber demain à des accidents cardiaques

ou à une angine de poitrine, j'ai proclamé aussi Vanité de la thérapeu-

tique. J'ai dit que ce cérébral, devenu rénal et mort cardiaque ou angi-

neux, n'a fait qu'une seule et même maladie, l'artério-sclérose, et qu'il

doit être traité par une seule et même médication.

Enfin, lorsque j'ai mis en parallèle les cardiopathies va/uz</aù"e5 et arté-

rielles, les premières avec leur tendance à l'hypotension artérielle, les

secondes caractérisées au contraire dès leur début par l'hypertension,

j'ai reconnu tout un groupe de maladies par modikicatio.ns de la pression

ARTÉRIELLE. C'cst montrer par là le but de la thérapeutique cardio-'vascu-

taire et son indication principale. Il ne s'agit pas seulement d'énuraérer

et de connaître les propriétés des médicaments, il faut encore savoir les

appliquer; il ne suffit pas de passer en revue tous les succédanés de la

digitale dont le nombre s'accroît chaque jour, mais il faut savoir com-

ment on peut tonifier le cœur par l'hygiène, ou encore avec un seul et
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même médicament. C'est pourquoi j'ai tant insisté sur les indications

et contre-indications de la digitale sans laquelle la thérapie cardiaque

serait impossible, sur son mode d'emploi et d'administration, sur sa

posologie'.

J'ai voulu dire comment on doit traiter une cardiopathie artérielle.

J"ai voulu démontrer, pour ma part, l'inexactitude de la proposition

suivante de Bouillaud : << L'endocardite est le point culminant du cœur. »

C'est là une erreur ; le siège de la lésion valvulaire n'a qu'une importance

secondaire, et le pronostic comme la thérapie des affections cardiaques

sont sous la dépendance absolue de l'.état du myocarde, à ce point que la

cardio-pathologie n'est autre que la pathologie du muscle cardiaque.

J'ai voulu prouver enfin que la connaissance clinique des cardiopa-

thies artérielles avec leur retentissement rapide et habituel sur le myocarde,

doit servir d'introduction et de préparation à l'étude des cardiopathies

valvulaires que je vais bientôt aborder dans une autre série de leçons.

Telle est l'œuvre de plus de vingt années. Pour l'accomplir, j'ai été

soutenu par l'attention et la confiance de tous mes élèves qui m'ont

fait l'honneur d'écouter mes leçons et d'assister à mes recherches, par

ceux d'entre eux qui ont poursuivi avec moi et sous ma direction les

mêmes études de cardio-pathologie, par tous ceux, en un mot, qui, dans

leurs thèses inaugurales ou dans des mémoires spéciaux", ont contribué à

' Quand et comment doit-on prescrire la digitale? {Revue de clin., et de thérap., 1887

et 1888, et Soc. de thérap., 1889). — Sur le pouvoir diurétique de la digitaline cristallisée

et le traitement des cardiopathies à la période d'hyposystolie (Soc. de (hérapeutique,

9 juillet 1890). — Traitement des pneumonies grippales. Mode d'emploi de la digitaline

(Soc., de thérap., et Bulletin médical, 1892; Soc. méd. des hôp., 1892, p. 287). — Le
rythme couplé du cœur et la mort par la digitale (Soc. méd. des Itôp., 1892).

' Cesbron. Congestion et anémie cérébrales dans les maladies du cœur et de l'aorte

(Thèse de Paris, 1878). — II. DuCROUx. Quelques considéralions sur la polyurie et son
traitement par la pilocarpine (Paris, 1882). — Pennel. Observation d'angine de poitrine

avec oblitération des coronaires (loc. cit. Revue de méd., 1883). — Fleubot. Action thérapeu-

tique de la digitale dans les affections organiques du cœur (1884). — Leoros. Causes de la

mort rapide et soudaine chez les goutteux (1880). — R. Sabatier. Quelques considérations sur

les cardiopathies artérielles (1886). — Le Clerc. L'angine de poitrine hystérique (1887). —
Thierry. La saignée dans les alTections organiques du cœur et de l'aorte (1887). —
A. Weber. Etude anatomo-pathologique sur l'artério-sclérose du cœur (1887). — Roland.

Traitement de l'urémie (1887). — II. Gillet. De l'embryocardie, ou rythme fœtal des bruits

du cœur (1888). — D. Courtade. Contribution à l'étude thérapeutique de la digitale dans

les affections organiques -du cœur (1888). — Ahat. La caféine ; action tonique et exci-

tante des injections sous-cutanées '(1889). — Vincent. Des tachycardies ; valeur séméio-

logique et pathogénique (1891). — Jacquet. Contribution à l'étude de l'insuffisance

aortifiue d'origine artérielle (1891). — Hue. Cardiopathies et névroses (1891). — Giocanti.

.\rythmie dans les maladies du myocarde (1892). — Tournier. La dyspnée cardiaque ; étude

clinique et thérapeutique (1892). — R. Faure-Miller. Des cardiopathies artérielles à type

myo-valvulaire (1892). — A. Weber. Angine de poitrine symptomatique de l'artério-sclérose

(Mémoire inédit. Prix Vincent; Soc. méd. dos hôp., 1892).
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faire connaître et à propager mes idées après les avoir acceptées. Aussi,

je tiens à leur adresser mes plus sincères remerciements, et particu-

lièrement à mon ancien interne, le docteur Weber, qui m'a aidé de sa

constante collaboration et de son travail personnel dans les recherches

anatomo-pathologiques.

En résumé, ces leçons ont eu pour but d'étudier les maladies par hy-

pertension artérielle (artério-sclérose, aortites, cardiopathies artérielles,

angine de poitrine, etc.). Le dirai-je? Je ,suis presque confiant dans l'ac-

cueil qui leur est réservé. Car, en France, malgré l'orientation étrangère

qu'on voudrait imprimer à notre science, malgré la passagère faveur

dont parait jouir la médecine de laboratoire, malgré cet état d'insta-

bilité thérapeutique oîi nous jettent des innovations hâtives, sans frein

et sans contrôle, il y a encore de bons esprits qui n'ont pas renié la

science d'observation, hier encore notre gloire, et notre force demain;

il y en a qui, tout en étant de leur temps, s'obstinent à rester de leur

pays; il en est qui tout en reconnaissant les services rendus à la clinique

par la physiologie, la chimie et la bactériologie, ne veulent pas asservir

la clinique à la bactériologie, à la chimie et à la physiologie ; il en est

enfin qui répètent volontiers et mettent en pratique ces belles paroles de

Claude Bernard :

u 11 ne faut pas subordonner la pathologie à la physiologie. C'est l'in-

verse qu'il faut faire. Il faut poser d'abord le problème médical tel qu'il

est donné par l'observation de la maladie, puis chercher à fournir l'expli-

cation physiologique. Agir autrement, ce serait s'exposer à perdre le

malade de vue et à défigurer la maladie. »

Pour « ne pas perdre de vue le malade et ne pas défigurer la inaladie »,

j'ai appuyé toutes les idées que je défends sur plus de 400 faits cliniques

et de loO constatations anatomo-pathologiques. Je n'ai pas utilisé une

centaine d'autres observations personnelles, pensant que la preuve était

suffisamment faite, et que la grande classe des « cardiopathies arté-

rielles » était définitivement fondée.

Ces observations cliniques et anatomo-pathologiques resteront, parce

que les théories passent et les faits restent, parce que « les systèmes

sont périssables et l'art éternel »
;
parce qu'enfin, suivant le précepte de

Baglivi :

In medicina majorem vim facit experientia quam ratio.



CHAPITRE ADDITIONNEL

ANATOMIE PATHOLOGIQUE DE L'ANGINE DE POITRINE

(pièces justificatives)

Ce chapitre additionnel contient la relation abrégée de 145 autopsies

d'angines de poitrine avec constatation de lésions des artères coronaires

(athérome avec rétrécissement ou oblitération de ces vaisseaux). Pour

réunir tous ces faits, j'ai voulu puiser aux sources mêmes où ils ont été

publiés en France comme à l'étranger. Ce sont là des recherches longues

et fastidieuses que je neregrefe pas, si elles peuvent, comme je l'espère,

confirmer définitivement et sans appel la théorie artérielle que je

défends.

En tout cas, la relation de tous ces faits a contribué à me fournir les

éléments de la statistique, la plus importante par le nombre, qui ait été

donnée jusqu'à ce jour sur l'angine de poitrine coronarienne, avec éli-

mination absolue de toutes les pseudo-angines.

1" Sur ces 145 autopsies, on peut en compter 17, dans lesquelles on
a constaté une lésion importante des coronaires sans mention de leur

rétrécissement, et 128 indiscutables et complètes, qui se répartissent de

la façon suivante au sujet du siège des lésions :

64 fois, les lésions intéressaient les deux coronaires;

37 fois, — — la coronaire gauche
;

15 fois, — — la coronaire droite
;

12 fois, le siège de la lésion coronarienne n'était pas spéciflé.

Sur ces 128 faits, l'oblitération ou la sténose des coronaires avait lieu:

121 fois par rétrécissement athéromaleux ou thrombose de ces vaisseaux
;

5 fois par embolie, et 2 fois par compression.

Enfin, les lésions suivantes ont été observées en même temps que

celles des artères cardiaques : 11 ruptures du myocarde, 3 ruptures de
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la coronaire gauche et 1 rupture de la coronaire droite ; 4 infarctus du

ventricule gauche, 1 infarctus du ventricule droit ; 4 ancvrismes du cœur.

2° Une autre série de 237 angines de poitrine coronariennes se divise

de la façon suivante au sujet de la fréquence de ce syndrome d'après le

sexe : 195 hommes et 42 femmes.

Ce grand écart dans la fréquence de l'angine de poitrine chez l'homme

et la femme résulte lui-même de la plus grande fréquence, chez le pre-

mier, des causes productrices de l'artérite chronique : alcoolisme, taba-

gisme, goutte, saturnisme et syphilis. Celle-ci entre dans une proportion

assez considérable parmi les causes de l'angine de poitrine (33 fois sur

130 cas; puis 41 fois sur un total de 237 observations). Ainsi, se trouve

démontrée la fréquence relative de la sj^hilis cardiaque, fréquence sur

laquelle les auteurs n'ont pas insisté parce qu'ils ont souvent omis

de rechercher cette cause parmi les antécédents pathologiques des

malades.

Pour les pseudo-angines, on note une proportion inverse : 98 femmes

et 43 hommes sur 141 cas.

3° Ces 237 observations d'angines coronariennes se répartissent de la

façon suivante, d'après Vàye :

2 fois entre 10 et 20 ans.

•i- — 20 et 30

34 — 30 et 40

81 — 40 et oO

49 fois entre bO et 60 ans.

36 — 60 et 70

24 — TOetSO
7 — 80 et 83

On voit, par ce tableau, que la fréquence la plus grande de l'angine de

poitrine s'observe entre quarante et cinquante ans, puis entre cinquante

et soixante ans, entre soixante et soixante-dix, enfin entre trente et qua-

rante ans.

Pour les pseudo-angines (toxiques, réflexes et surtout névrosiques),

une proportion inverse est observée : sur un chilTre de 141 cas, il y en

a 19 entre dix et vingt ans ; 31 entre vingt et trente ans ; 32 entre trente

et quarante ans; 21 entre quarante et cinquante ans; enfin, 18 entre

cinquante et soixante ans.

On a dit, avec quelque raison, que la statistique appliquée à la méde-

cine est sujette à l'erreur. Sans doute, on aurait tort de lui attribuer

plus de valeur qu'elle n'en mérite. Cependant, il faut avouer que tous

ces chiffres ont leur éloquence, puisqu'ils confirment si bien les idées

émises dans ces leçons sur les maladies cardio-artérielles.
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Autopsies d'angines de poitrine avec lésions des coronaires.

Obs. 1. — En 1703, on observa chez un malade mort très vraisemblablement

d'angor pectoris i des pierres développées dans les artères coronaires ». (Bellini. De
morbis pectoris. Venise, 1703.)

Obs. 2. — Homme de 59 ans, mort subitement après avoir été affecté i d'une sen-

sation interne, telle que s'il avait une défaillance ».

Autopsie : « La lace interne de l'aorte était tout entière remplie de proéminences

et de pustules se continuant dans toutes les branches qui furent ouvertes, et

nommément dans les artères sous-clavières, les carotides et les artères coronaires

du cœur lui-même ; ces dernières étaient, de plus, extrêmement dilatées, surtout l'une,

qui égalait pres-que la grosseur de la carotide gauche. j« (Morg.\g.ni. De causis et sedibus

morborum, 1715.)

Obs. 3. — Bellamy, 56 ans, i corpulent, intempérant, herpétique », atteint de

crises aiigineuses avec sensation de resserrement thoracique, pâleur de la face,

refroidissement, sueurs abondantes et faiblesse extrême du pouls. Il vécut en

parfait état de santé depuis le premier accès du 12 avril 1783 jusqu'au mois de

mars 1780. Le passage de la douleur à un état de bien-être était si prompt que le

malade « ressentait presque dans le même instant les deu.v extrêmes ».

Autopsie : Double épanchement pleural ; surcharge graisseuse du péricarde, du
médiastin et du cœur, i La lame interne du péricarde et de l'aorte était garnie de

petites granulations que nous supposâmes être l'effet de rinflammation... Les

tuniques de l'aorte, à deux pouces des valvules, avaient une épaisseur double de

celle qu'elles ont à l'état de santé.

En coupant les artères coronaires, on sentait les tuniques d'une dureté cartilagineuse

et leur surface interne était enduite d'une substance assez scmlilable à celle qui se développe

dans la trachée artère par l'effet du croup et qui en diminuait beaucoup le calibre. Cette

substance membraneuse s'étendait dans les plus petites ramifications de ces vaisseaux ;

elle était ferme et durcie jusqu'à la première bifurcation de chaque artère et se ramollis-

sait toujours davantage eii avançant vers la pointe du cœur. (Parry. An inquiry into

the symptoms and causes of the syncopa angiaosa. London, 1799.)

Obs. 4. — S..., prêtre anglais, 66 ans. Mort subite par angine de poitrine.

Autopsie : Ossification des valvules aortique>, dilatation de l'aorte avec irritation

inflammatoire de la tunique externe, a Les coronaires étaient ossifiées en divers

endroits depuis leur origine jusqu'à la distance de quatre ponces, ou davantage, et ne

permettaient pas l'introduction d'un petit chalumeau dans leur cavité, j (P-irry. Loc. cit.)

Obs. 5. — Homme de 66 ans, dyspeptique et goutteux, sujet à des accès d'angor,

l'un si fort qu'on ne sentait plus le pouls. Mort rapide.

Autopsie : Dilatation du cœur, de l'aorte, avec incrustations calcaires de ce dernier

vaisseau et des sous-clavières. " Les artères coronaires renfermaient l'une et l'autre

dans leurs cavités des incrustations qu'on put enlever aisément et qui formaient des

espèces de tubes d'un pouce et demi, dans lesquels la plus petite sonde ne prit pas péné-

trer. » (P.\HRY. Loc. cit.)

Obs. 6. — Homme de 73 ans, ayant présenté des a douleurs de poitrine »,

avec des symptômes probables de néphrite interstitielle [accedente simul dyspnœa,

urina pauca... sxpe insuUus suffocationis, prsesertim noclu, cxperiebatur antequam

adhuc pedes tumuerint). Mort subite le 30 octobre 1809, pendant la nuit.

Autopsie pratiquée par le D'' Standenheim : ossification des cartilages costaux :
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« Sectio cadaveris exhibuit... totam arteriam coronariam osseam, aortam ab origine

usque ad exitum e cavo pectoris ad sitperficiem suam internam materia calcarea obduc-

tam, extus punclis osseis notatam. Et cordis vatvulœ lilhiasi correptœ erant. > (J. et P.

Franck. Path. iat., 1809.)

Obs. 7. — Angineux chez qui les accès étaient provoqués par des efforts. Mort

subite en voulant soulever un morceau de bois.

Autopsie : Dilatation du cœur avec amincissement des parois, anévrisme de l'aorte,

valvules aortiques épaisses et ossifiées. Artères coronaires plus épaisses, moins élas-

tiques, non pas ossifiées, mais avec rétrécissement des vaisseaux. (Kreysig, Burns.)

Obs. 8. — Homme de -58 ans, observé en 1799 par Kreysig. Mort subite au milieu

d'une conversation, le 9 juillet 1802. Le jour même de sa mort, il écrivait à un
médecin l'histoire suivante de sa maladie :

Dès qu'il sort pour ses affaires, il est forcé de s'arrêter tous les di.'c pas, à cause

d'une sensation de poids thoracique et de gêne respiratoire. Le même fait se produit

par l'abus du tabac, à l'occasion d'une émotion, de la marche, de tout exercice et

<le tout effort, même celui d'aller à la garde-robe. Cette sensation douloureuse est

en général de courte durée, mais atteint quelquefois une demi-heure et plus. Kreysig

diagnostique à cette époque de l'asthme chez un obèse, dont « la cause devait être

recherchée dans des troubles circulatoires abdominaux ».

Plus tard, les accès survenaient après le repas. « Ce n'était plus réellemen

de la constriclion de la poitrine qu'il éprouvait, mais une sorte de brûlure au-

devant du creux épigastrique, immédiatement au-dessous de l'os de la poitrine. »

L'accès débutait par une crampe avec tension de la mâchoire inférieure et écoule-

ment de la salive, et s'accompagnait d'irradiations douloureuses vers le coude.

Pendant l'accès, il était obligé de s'arrêter pour respirer profondément
;
puis, celui-ci

terminé, il respirait et parlait avec facilité. En poussant un peu l'interrogatoire, on
faisait préciser par le malade la nature de la sensation : c'est ainsi que celui-ci affir-

ma n'avoir pas en réalité de « Bechlemmimg » (d'oppression par constriclion de la

poitrine). Kreysig rattacha alors tous ces accidents à la goutte.

Vers la fin, les accès prirent une intensité nouvelle, ils se répétèrent toutes les

nuits ; le lendemain de ces crises, le malade conservait une violente douleur rétro-

sternale. Mort subite le 16 janvier 1802.

Autopsie: Cœur volumineux, mou et flasque. Ossification et athérome de l'aorte,

avec léger rétrécissement de son calibre à son origine, dilatation de la crosse.

Ossilication des valvules sigmoïdes et de la partie correspondant aux orifices des
coronaires. Le ventricule « postérieur » du cœur était dilaté et vide de sang. La
substance de ce viscère offrait un aspect graisseux très net ; de plus, la graisse entou-

rait ses vaisseaux.

La coronaire droite, disséquée sur une étendue de 4 centimètres, était indurée, car-

til'tfjineuse, de telle sorte que son calibre était fort réduit. La coronaire gauche pré-
sentait des dépôts cartilagineux en forme de grains de chapelet. (Kreysig. Horn's
Archiv. f. médic. Erfarung. Berlin, 1803.)

Obs. 9. — Angine de poitrine observée par Reece etCh. Bell. Mort subite.

Autopsie : Cœur gros et fiasque. Les parois des artères coronaires étaient tellement

épaisses, que leur calibre avait presque disparu. (Reece. The médical Guide. London,
1812.)

Obs. 10. — Un cuisinier, âgé de 60 ans, éprouve subitement, après avoir porté
un fardeau trop pesant, une gêne extrême de la respiration et une douleur vive
dans le côté gauche de la poitrine. .\ son entrée à l'hôpital, signes probables de
cardio-sclérose (dyspnée, arythmie, palpitations, œdème des membres inférieurs, et
vers la fin, somnolence et délire).

Autopsie: Epanchement modéré des plèvres. Dilatation considérable du ventri-

HENRl HCCH.\RD. — M.^.L.%.DIES DU CŒUR. 51
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culc droit, dilatation de l'orifice auriculo-ventriculaire. Rien dans les cavités gauches.

L'orifice de l'aorte était inégalement dur, raboteux etîrétréci.

L'embouchure et le commencement d'une des artères coronaires étaient dans un état

d'ossification très avancé. (Corvisart. » Essai sur les maladies et les lésions orga-

niques du cœur et des gros vaisseaux. » Paris, 3'^ édition, 1818.)

Obs. 11. — Une femme se plaignait depuis longtemps de palpitations et d'irrégu-

larités dans l'action du cœur qui lui occasionnaient des syncopes fréquentes et des

vertiges. Pendant qu'elle était au service divin, elle éprouva tout à coup une attaque

dont elle mourut avant qu'on eût pu lui donner des secours.

Autopsie : Le cœur paraissait extraordinairement petit ; sa substance était molle et

très flasque ; les parois des deux ventricules n'avaient qu'un huitième de pouce d'épais-

seur, et ils étaient si mous et si tendres qu'on pouvait facilement faire passer le doigt

à travers dans toute leur étendue ; leur tissu musculaire était d'un brun pâle.

Les artères coronaires provenaient d'un seul tronc ; elles étaient converties, jusque dans

leurs dernières ramifications, en tubes calcaires, et ce n'était qu'avec peine qu'on pouvait

introduire une soie de sanglier dans leur cavité ressei'rée. (Hogdson. « Traité des mala-

dies des artères et des veines, » trad. française 1819.)

Obs. 12. — Une dame de 70 ans, obèse, éprouvait depuis six ans une difficulté de

respirer accompagnée de tous les autres symptômes de l'asthme. Au mois d'août

1811, attaque d'apoplexie, à laquelle succéda une légère affection paralytique du

bras et de la jambe gauches, dont elle ne recouvra jamais entièrement l'usage. La

difficulté de respirer augmenta après cette attaque. Elle ressentit une douleur cons-

tante sous le sternum ; le pouls était petit et intermittent, et la moindre anxiété ou

le plus léger exercice amenaient un état de syncope. Dans la nuit du 25 janvier 1812,

elle se réveilla avec une douleur cruelle à la région du cœur ; le pouls était plus

plein qu'à l'ordinaire, et la respiration difficile et précipitée. La douleur diminua un

peu par une légère saignée du bras. Elle ne put se rendormir et resta très agitée ;

son pouls tomba, sa figure devint livide et elle mourut subitement le lendemain à

six heures du soir.

Autopsie : Poumons sains
;
péricarde distendu par environ douze onces de sang

coagulé très foncé, épanché par une rupture à la partie antérieure du sommet du

ventricule gauche. Cette rupture avait un' pouce de long à la surface interne du

cœur, et extérieurement n'avait qu'un quart de cette étendue. Le cœur présentait

une grande surcharge graisseuse, et ses fibres musculaires étaient très remarquables

par leur flaccidité et leur amincissement, surtout au niveau du ventricule gauche.

Valvules semi-lunaires de l'aorte dans leur état naturel, mais une croûte étendue

de matière calcaire entourait l'origine des artères coronaires. La membrane interne

de l'aorte, devenue cartilagineuse, était parsemée de points calcaires nombreux,,

dont quelques-uns se détachaient et s'avançaient dans la cavité du vaisseau.

Les artères coronaires étaient encroûtées de matières calcaires, et il y en avait une si

grande quantité dans celle qui se distribue au côté gauche du cœur, que sa cavité en,

était complètement oblitérée. (J. Hogdson. Loc. cit.)

Obs. 13. — Homme de 60 ans, rhumatisant ; a ressenti douze mois avant sa mort

des crises de douleurs au creux épigastrique, lesquelles après quelques minutes,

passaient entre les épaules et de là dans chacun des bras jusqu'aux coudes. 11 éprou-

vait de plus un malaise très grand qui se portait sur la vessie et qui était accom-

pagné d'un besoin pénible et irrésistible d'uriner, i Au début, les paroxysmes étaient

occasionnés en montant une colline, et ensuite par la moindre fatigue de corps et

d'esprit, comme par un excès de table. Les accès devinrent plus fréquents à mesure

que la maladie fit des progrès. Les causes les plus légères les excitaient ; ils atta-

quèrent enfin occasionnellement le malade dans son lit après son premier sommeil.

Il était alors obligé de se lever, et la strangurie devenait tout à fait inquiétante...
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Des palpitations et un pouls bondissant présageaient d'ordinaire une forte attaque

pour la nuit suivante... Il éprouvait si peu de dyspnée que, jusqu'au dernier mo-
ment, il continua à jouer du basson dans les concerts publics. Après quelques

semaines, le malade étant dans la rue, se plaignit d'un sentiment de défaillance

extrême, il tomba, on le releva mort.

Autopsie : Quelques adhérences du poumon gauche. Cœur développé, flasque et

chargé de graisse. Aorte osseuse et enflammée; valvules semi-lunaires, ossifiées,

l'une d'elles portant une concrétion osseuse du volume d'un pois qui devait nuire

beaucoup au jeu normal des valvules.

« L'artère coronaire droite, à plus d'un pouce de son origine, était ossifiée jusqu'à être

presque oblitérée, mais non pas de tous tes côtés jusqu'au centre uniformément, seulement

en travers de l'aire de l'artère d'un côté à l'autre. La coronaire gauche avait augmenté de

volume, et aussi loin qu'on put la suivre, ses tuniques étaient presque entièrement ossi-

fiées. (Blackall. « Several cases of angina pectoris with dissection. » London, 1813.)

Obs. 14. — Un médecin, durant les di.x dernières années de sa vie, fut sujet à des

syncopes répétées, se distinguant toutefois d'une syncope ordinaire par la façon

subite et inattendue dont l'attaque se montrait et disparaissait ensuite sans laisser

après elle aucune suite fâcheuse. A l'âge de 08 ans, il fut pris à l'improviste de symp-
tômes ressemblant à ceux d'une angine de poitrine : douleur thoracique vive s'éten-

dant le long du bras droit et s'accompagnant d'engourdissement. La vue était

obscurcie ; le malade avait des vertiges très courts, mais sans perle de connaissance.

Depuis ce moment, la respiration devint gênée, et le pouls qui était extrêmement
faible au bras gauche, disparut complètement à droite. Ce malade vécut encore six

semaines avec une grande difficulté de respirer et un alfaiblissement graduel des

forces
;
pendant tout ce temps, l'examen le plus miimtieux ne permit de découvrir

aucune trace de pulsation sur le trajet de toutes les artères. Les battements du
cœur ne se sentaient plus à la main, et l'oreille ne pouvait découvrir qu'une sensa-

tion obscure d'ondulation.

.\.i;topsie : Les dépôts oss'ntx ou calcaires n'étaient pas limités à l'aorte; ils s'étendaient

aux artères coronaires qui étaient si complètement transformées par ces dépôts quelles

étaient presque solidifiées et imperméables dans l'éiendue d'un pouce à partir de leur

origine. (.A.dajis. « Dublin hospital reports, » 1827.)

Obs. 1.ï. — M™*' X..., 70 ans, d'une forte constitution, est sujette depuis plusieurs

années à des « accès de suffocation • particuliers pendant lesquels elle éprouve une
douleur vive, angoissante, occupant la base de la poitrine, la partie gauche de celte

cavité et se propageant à l'épaule ainsi que sur tout le membre supérieur gauche.

Cette douleur constriclive, « semblable à un écrasement », est accompagnée d'un

sentiment de faiblesse et de défaillance tel, qu'elle est obligée de chercher immédia-
tement un point d'appui. Ces douleurs angineuses et ces défaillances n'étaient cal-

mées que par le repos ou l'arrêt de la marche. Les battements du cœur étaient très

accusés, le pouls fort et plein, les artères dures et athéromateuses. Le 3 janvier, on

trouva le malade dans son lit, sans connaissance, sans parole, avec un état de réso-

lution complète des membres, les extrémités froides, le tronc, le thorax et le visage

couverts de sueur, une respiration, libre d'ailleurs, accompagnée déjà de râles tra-

chéaux.

Autopsie : .aucune lésion appréciable du cerveau ; dans les plèvres, deux verres

environ d'une sérosité rougeàtre ; un peu de sérosité dans le péricarde ; léger en-

gouement pulmonaire des deux côtés avec quelques adhérences pleurales sans

importance. Le cœur est hypertrophié avec épaississement des parois et agrandisse-

ment des cavités. Plaques opaques et cartilagineuses à la valvule mitrale. L'aorte

cependant est peu ossifiée. Graisse accumulée à la surface du cœur.

Ossification complète avec rétrécissement considérable des artères coronaires. (Noël Gçe-

NEAU deMussy. Obs. inédite, 1836. )
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Obs. 16. — Homme de 73 ans, souffrant depuis dix ans d'accès angineux, de coli-

ques néphrétiques, présentant un affaiblissement progressif des membres inférieurs.

Pouls irrégulier, inégal, intermittent, sensation de barre épigastrique. Il succombe

à une apoplexie cérébrale.

Autopsie : Cœur volumineux, stéalosé. Ossification des artères vertébrales , des

carotides, et ramollissement cérébral.

Les arièrcs coronaires transformées en tubes rigides, ossifiées, offraient un calibre

rétréci pur places. (Brunn, de Kôthen. « Lasper's Wochenschr », 1836.)

Obs. 17. — Homme de 63 ans, ayant copimencé à éprouver il y a huit ans des

accès de constriction douloureuse de la poitrine, semblables aux accès d'angor; ils

survenaient fréquemment sous l'influence de la moindre fatigue, à tel point que le

malade redoutait de monter un escalier. Il meurt d'une pneumonie.
Autopsie : Outre les lésions pulmonaires, on trouve les cartilages costaux ossifiés,

la crosse de l'aorte dilatée avec amincissement de ses parois.

Les artères corollaires ossifiées donnaient au toucher la sensation d'un collier de perles.

La lésion était surtout très accusée à l'origine de la coronaire gauche. (Fischer. Ueber

Brustbraiioe, Hannover annal, 1837.)

Obs. 18- — P... cordonnier, 40 ans, alcoolique, entre à l'hôpital le 21 mai 1834.

Depuis quelque temps, il éprouvait en travaillant une difficulté de respirer qui allait

jusqu'à la défaillance, et son bras gauche perdait de sa force. Deux jours avant son

entrée, en revenant chez lui par un vent violent, il sentit au cœur une vive douleur,

qui s'étendit à l'épaule et au bras gauches, le fit chanceler et le » priva momentané-
ment de l'usage des sens internes et externes ». Pareils accidents lui étaient advenus

d'autres fois. Ce malade resta huit jours à l'hôpital pendant lesquels les crises deve-

naient de plus en plus intenses. Mort subite.

Autopsie : Cœur d'un volume triple ; épanchement sanguin dans le péricarde.

Rupture de l'artère coronaire droite dans l'étendue de deux lignes, avec renversement

de ses bords. (Antonio Galli.\rdi, Annal, d'Omodei, 1840.)

Obs. 19. — Malade de 47 ans. En juin 1839, en montant une colline, il eut une
première attaque d'angor ; trois mois après, attaque plus violente, et plusieurs autres

crises durant de cinq à vingt-cinq minutes, caractérisées par une sensation de froid

dans la région dorsale et par les douleurs précordiales. Un jour, il tombe mort dans

sa chambre.
Autopsie : Cœur gros, mou et dilaté, à parois fermes et pâles, criant sous le

ciseau, « comme si l'on coupait un cartilage ». Valvules aortiques épaissies avec

quelques solutions de continuité ; au-dessus d'elles, l'aorte présentait des lésions

athéromateuses.

Les artères coronaires semblaient un peu rétrécies [une figure annexée à cette observa-

tion montre au contraire l'embouchure très notablement rétrécie des artères coronaires).

(Wilkinson) I Physiological reflections on the nature and treatment of angina pec-

loris, » London med. gaz., 1841.)

Obs. 20. — 77 ans, corroyeur. Jamais d'excès; vingt-huit mois auparavant, attaque

d'apoplexie avec hémiplégie gauche. Le lo juin, après un repas copieux, malaise,

vomissement, douleur précordiale. Mort subite le 17 juin 1843.

Autopsie : Péricarde distendu par un caillot entourant le cœur; à la partie moyenne
et antérieure du ventricule gauche, rupture d'environ 14 millimètres, bifide inférieu-

rement. Surcharge graisseuse à la base du cœur. Le sang épanché dans le péricarde

venait d'une dilatation anévrismale de l'artère coronaire du volume d'une grosse

noisette ; la rupture pénétrait dans le ventricule. L'intérieur de l'anévrisme offrait

des caillots fibrineux, et quelques ossifications existaient dans le reste de l'artère

coronaire. (Peste. Archives de médecine, 1843.)
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Obs. 21. — H... rhumatisant, décrit ainsi, en 1822, ses douleurs : c Quand je moa-
tais un escalier, quand je marchais d'un pas un peu précipité, quand je m'habillais

un peu vite, enfin à tout mouvement musculaire un peu forcé, il me prenait une

douleur dans la poitrine qui se répandait dans le cou, à la nuque, dans les bras, qui

augmentait si je persévérais à me mouvoir, et me forçait à m"arrêter. Il me suffisait

de m'asseoir et de rester immobile deux à trois minutes, pour que tout sentiment

de souffrance disparût. Jamais je ne m'en ressentis quand je restais tranquille,

jamais non plus à cheval, pourvu que je restasse dessus sans aucun mouvement que

celui que je recevais du cheval ; cette incommodité m'est restée depuis. Il y avait, et

il y a des temps où, même en m'y prenant avec la plus grande lenteur, je ne puis me
chausser, mettre mon pantalon et mes bottes sans m'en ressentir, i En 1826, les acci-

dents augmentèrent de telle sorte qu'au.\ environs du 10 janvier le malade ne pouvait

plus ni « marcher ni s'habiller sans produire ces souffrances qui, comme d'habitude,

cessaient après un repos complet». Bientôt cependant, provoquées par le moindre

mouvement, surtout après diner, elles ne cessèi'ent plus qu'après dix à quinze

minutes d'immobilité.

Il écrit encore en 1830 : • Le poumon ne peut être pour rien dans ce que j'éprouve,

car ce n'est pas seulement quand je monte un escalier que la sensation douloureuse

se manifeste, mais quand je remue de toute autre manière, ne fût-ce que des bras,

sans bouger de place, surtout quand, pour me chausser, je lève les jambes. Si le

poumon y était pour quelque chose, l'effet devrait être le même à toute heure du

jour, avant comme après le repas, tandis qu'il n'en est rien: il devrait encore en

être de même quand je monte h cheval, ce qui n'est pas. Souvent, après le diner, je

ne peux pas relever le feu, jouer au billard, pas même quelquefois aller d'une

chambre à une autre sans sentir se développer la souffrance. Elle me prend quel-

quefois en dinant, plus souvent vers la fin qu'au commencement du repas, plus habi-

tuellement quand je mange un peu vile, ou quelque chose de dur... i Pendant

six ans, de 1830-1836 les crises augmentèrent d'intensité, et il mourut après avoir

eu dans les quatre derniers jours de son existence une série d'accès des plus violents-

AuTOPSiE : Petite quantité de sang dans le péricarde; tous les orifices du cœur par-

faitement libres. Les parois du ventricule gauche étaient indurées, d'aspect u fibreux,

nacré, très dense » et les colonnes charnues avaient subi la même altération. Le ven-

tricule droit était complètement étranger à cette transformation. Aorte saine sans

ossification ; une seide valvule sigmo'ide présentait une petite plaque calcaire au voi-

sinage de son bord libre. Nerfs phréniques et pneumogastriques sains.

Les artères coronaires présentaient une ossification très circonscrite à quelques lignes

de leur origine. (On ne dit pas s'il y avait rétrécissement) ; leurs divisions étaient dans

l'état normal. (Lartigue. Mémoire couronné par la Société de médecine de Bordeaux,

novembre 1844.)

Obs. 22. — X..., 77 ans, ayant fait des excès alcooliques. Ce malade a eu des symp-
tômes d'ischémie cérébrale (vertiges, étourdissements, bourdonnements d'oreille,

chute, etc.). Le 22 juillet 1847, sensation de lourdeur de tête et d'étourdissement. Dou-

leur s'étendant depuis le sternum jusqu'entre les deux épaules. Pouls faible, mais
régulier; battements du cœur faibles. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, mort subite.

Autopsie : Péricarde distendu par du sang épanché; cœur hypertrophié et dilaté

de couleur pâle; k la coupe, amincissement du myocarde au niveau de la rupture

qui siège à la pointe du cœur. Aorte dilatée et athéromateuse. Valvules rétrécies et

insuffisantes, rétrécissement mitral.

L'artère coronaire gauche est osfiifiée jusqu'au niveau de la rupture venlriculaire. (On

ne dit pas si elle était rétrécie.) (Campbell. Bull, de la Société anatomique, 1847.)

Obs. 23. — X... 51 ans, boucher, se vantait autrefois des poids qu'il pouvait sou-

lever. Un mois avant la mort rapide, il souffrait de « douleurs rhumatismales », de

toux et d'oppression. Pendant les dix jours qu'il passa à l'hôpital, il se plaignit de
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S3n)pt(^mes de bronchite, et cependant pas de gêne de respiration, ni de cyanose.

Pouls non accéléré, faible et inégal; pas d'augmentation delà matilé précordiale,

bruits du cœur complètement masqués par les râles de la poitrine. « On n'eut aucun

soupçon d'une maladie cardiaque, bien qu'on l'eût examiné à plusieurs reprises. »

La veille de sa mort, il se plaignit d'une douleur à la région précordiale, et on entendit

un bruit particulier, comme un battement accompagnant le choc du cœur et distinct

des bruits cardiaques ordinaires; il était très fort le long du sternum et vers le côté

gauche.

Autopsie : Péricarde distendu par un fluide séro-purulent jaune pâle. A la base du

ventricule gauche, dilatation anévrismatique de l'artère coronaire antérieure dont

le sac était enclavé dans le ventricule. La portion de l'artère comprise entre le sinus

de Valsalva et l'anévrisme était un peu dilatée et convertie en un cylindre complè-

tement osseu-x.

Au-dessous du sac anévrismal, un stylet était arrêté, probablement par la courbure

que le vaisseau avait subie sous la pression du sac. Dépots athéromatcux le long de

l'aorte, et surtout à l'origine des coionaires. (Peacock. Trans. soc. Patli., 1847-48.)

Obs. 24. — P..., instituteur, 39 ans, se plaint depuis huit à neuf mois, de douleurs

profondes à la région précordiale avec irradiations au bras gauche. Quelques semaines

avant la mort, accès d'une grande intensité. Mort subite.

Autopsie : Dégénérescence graisseuse du cœur et cavités cardiaques remplies de

sang avec distension des veines coronaires, hypertrophie avec dilatation des ventri-

cules ; valvules auriculo-ventriculaires saines; orilice aortique tellement rétréci qu'il

pouvait à peine laisser pénétrer le petit doigt. Plaques d'aortite récente avec plaques

molles à la base de l'aorte.

Les orifices des artères coronaires étaient considérablement rétrécis par des dépôts

athéromatcux. (Williams. Trans. path. London, t. XIII.)

Obs. 25. — 47 ans, tailleur, se plaignait depuis quelques années d'une douleur à

la région du cœur. On diagnostiqua une angine de poitrine. Mort subite.

Autopsie : Dépôt considérable de graisse à la surface du cœur; dégénérescence

graisseuse des deux ventricules, surtout â la partie supérieure du ventricule droit.

Effusion de sang dans le tissu dégénéré.

Ossification et rétrécissement de la coronaire droite. (Quain. Med. chir. Trans., vol. XV,
2^ série, I849-I8b0.)

Obs. 26. — Homme de 44 ans, se plaignant de douleurs qui lui traversaient la

poitrine avec irradiations dans les bras, avec » sentiment de détresse et de suf-

focation ». Ces accès revenaient à intervalles plus rapprochés depuis huit jours, quand
il mourut subitement. Pouls régulier, à 74; rien de particulier aux bruits du cœur.

Autopsie : Cœur dilaté, non hypertrophié; beaucoup de graisse sur le ventricule

droit, dégénérescence graisseuse avec disparition des stries transversales dans les

fibres musculaires du ventricule gauche. A la surface interne du sommet de ce ven-

tricule, la substance musculaire était ramollie, désorganisée, et contenait un caillot

ferme et fibrineux du poids d'une demi-once, comme on en trouve dans les sacs

anévrismaux.

Les deux artères coronaires étaient malades et rétrécies. (Fletcueh. Provincial med.

and surg. Journal, 1849.)

Obs. 27. — Femme de 50 ans. Antécédents syphilitiques. Dans les derniers jours

de la vie I anxiété respiratoire ». (On ne fait pas mention d'accidents angineux.)

Autopsie : Ramollissement de la paroi ventriculaire droite.

L'artère cardiaque droite est oblitérée dans la plus grande partie de son étendue.

Ses parois sont le siège de nombreuses concrétions calcaires, et son canal rempli par

un caillot adhérent et ferme, décoloré, qui commence à un demi-centimètre de son em-

bouchure. (Cru-\-eilhier, Soc. anat., 1830.)
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Obs. 28. — B..., coutelier, alcoolique, âgé de 46 ans. Pris subitement pendant son
travail, d'une douleur très vive dans la région du cœur, avec sentiment de constric-

tion et de sufTocation, irradiations au bras gauche, un peu au bras droit. Cette

attaque a duré dix minutes environ. Depuis lors, ces accès se renouvelèrent un grand
nombre de fois. A l'examen du cœur, aucun souille ; l'impulsion de l'organe est seu-

lement exagérée. Grisolle est témoin, à huit heures du matin, d'une crise qui a débuté
vers minuit et qui a duré sans interruption jusqu'à cette heure. A dix heures, la

crise n'a pas cessé, le malade pâlit tout à coup et tombe à terre sans connaissance.

On le couche et il se ranime au bout de quelques minutes. Une demi-heure après,

le malade, étant couché, a une s)'ncope à laquelle il succombe.
Autopsie: Poumons sains; péricarde entouré d'une grande quantité de graisse,

cœur surchargé de graisse et volumineux; ventricule gauche hypertrophié, à parois

épaissies, et à cavités dilatées. Les orifices aortique et auriculo-ventriculaire sont

normaux, les valvules sigmo'i'des de l'aorte et les valvules mitrale et tricuspide pré-

sentent de petites taches blanchâtres qui se retrouvent aussi à l'origine de l'aorte

notablement dilatée.

Vossification des artères coronaires est des phts manifestes. L'artère coronaire gauche,

à xin centimètre enviroii di son origine, est ossifiée dans tout son pourtour et dans reten-

due de 3 centimètres environ; elle est d'ailleurs perméable. L'artère coronaire droite ne

présente d'ossification qu'en iin point très limité, à un pouce de son origine; mais il y a

en ce point oblitération presque complète de l'artèi'c. (0. Masson. Gaz. hebd., 1835.)

Obs. 29. — Homme de 61 ans, atteint depuis huit mois d'accès angineux sur-

venant à la suite d'efforts. Ils devinrent si fréquents et si violents que le malade
essaya de se suicider. Il n'existait d'autre sii'ne physique d'une affection du cœur
qu'une matité cardiaque un peu plus étendue qu'à l'état normal. Mort au milieu
d'un accès violent et prolongé.

Autopsie : Stéatose cardiaque.

Les artères coi-onaires, ossifiées sur une grande étendue, sont complètement rigides,

(WiLKS. « Angina pectoris in connexion ^vith ossified coronary arteries and fatty

heart. » Med. times and Gazette, 1853.)

Obs. 30. — Femme de 50 ans, atteinte d'oppression, d'un sentiment de gêne et de
douleur à l'épigastre; battements du cœur faibles; pouls petit, non fréquent. Léger
bruit de souffle à la base. Quelques jours après son entrée à l'hôpital, le pouls devient

plus faible ainsi que les battements du cœur, la dyspnée s'accroît, les extrémités se

cyanosent et la malade se trouve dans un état de malaise indéfinissable. Dans la nuit,

elle est prise d'une dyspnée excessive, puis subitement elle pousse un cri et tombe
sans connaissance, elle revient à elle quelques instants, et elle meurt- subitement

pendant qu'on la relève.

Autopsie : Cœur flasque, mou, graisseux. Dilatation des orifices et des cavités.

Plaques athéromateuses aux valvules.

Le calibre des coronaires est rétréci par des plaques jaunâtres. (Lancere.iux. Société

de biologie, 1860.)

Obs. 31. — L..., âgé de 66 ans, est atteint un jour de douleurs rétro-sternales

qui se reproduisent sans irradiations, les jours suivants. Six jours après. 'il est pris

tout à coup d'une sensation de suffocation, et il meurt en un quart d'heure.

Autopsie : Péricarde rempli de deux onces de sérosité et d'une quantité égale de

caillots sanguins noirs; ventricule gauche, près de la pointe du cœur, et à côté de la

cloison, présentant une déchirure longue d'un centimètre. L'obstruction artérielle

d'une branche des coronaires avait eu pour conséquence un ramollissement lent du
tissu musculaire et la rupture s'était opérée lentement, en plusieurs temps pendant

les jours où le malade fut soumis à l'observation.

Une des artères coroimircs était tortueuse, sa branche antérieure contenait un thrombus
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ancien qui déterminait une obstruction complète de la lumière du raisseau. (Malmsten,

Société de médecine de Suède, et Dublin médical Press, 1861.)

Obs. 32. — B..., âgée de 60 ans, souffre depuis quelque temps de douleurs d'an-

goisse dans la région précordiale. Le 23 janvier 1862, elle éprouve une douleur plus

violente que d'habitude derrière le sternum et au-dessous du sein gauche. Quelques
jours après, la douleur continuait encore, il lui était impossible de quitter sa chambre.
Le 29 janvier, la douleur et le sentiment d'angine dans la région précordiale étaient

intolérables; elle conservait la main sur sa poitrine, éprouvait quelque difficulté

pour respirer. Les mouvements du cœur étaient bruyants et tumultueux; le pouls

était petit, faible, fréquent, mais régulier. Il n'y avait pas de lividité de la face; les

mains et les pieds étaient froids. Depuis longtemps elle souffrait dans le bras

gauche. Le 30 janvier, la douleur est moindre, mais la malade est extrêmement faible,

le pouls petit, à peine perceptible. Les extrémités se refroidissent, et elle meurt le

lendemain matin.

Autopsie : Dans les deux plèvres, épanchement de sérosité claire (un peu moins
d'un litre). Péricarde distendu par du sang noirâtre, à moitié coagulé ; cœur grais-

seux et un peu hypertrophié. A la partie supérieure de la paroi ventriculaire

gauche, sorte de fissure irrégulière, à bord ecchymose. On crut à une rupture du
cœur, mais on ne put faire pénétrer dans le ventricule ni de l'air, ni de l'eau, ni un
stylet. L'hémorragie provenait de diverses petites branches de la coronaire gauche
présentant de petits nodules athéromateux, et rompues au niveau de la tissure

ventriculaire. La quantité de sang contenue dans le péricarde était de 430 grammes
environ. L'aorte était très dilatée et athéromateuse,

Vartère coronaire gauche fut disséquée dans le sillon antérieur du cœur, en passant

un stylet dans sa cavité, jusqu'à son origine dans l'aorte. La surface interne de celle-ci

était tellement tapissée de dépôts athéromateux, qu'on ne pouvait découvrir l'orifice de

la coronaire qu'à l'aide du stylet introduit de dehors en dedans. (Osborne. Mé dical Times

and Gaz., 1862.)

Obs. 33. — H..., 74 ans, frappé d'hémiplégie gauche il y a six ans. Deux jours avant

sa morl, le malade éprouve une sensation pénible avec angoisse dans tout le côté

gauche du thorax et à l'épigastre. Mort subite.

Autopsie : Péricarde rempli par un caillot du poids de 3o0 grammes, et rupture

du ventricule gauche à sa face postérieure. Aorte athéromateuse, myocarde décoloré

et graisseux.

Les artères coronaires sont incrustées de matière calcaire et leur calibre est diminué.

(De Font-Réaulx et Bozo.net. Bull, de la Soc. anat., 1863.)

Obs. 34. — Homme de 52 ans, sans antécédents pathologiques ou héréditaires, pris

il y a cinq semaines, la nuit, par une grande oppression avec vive douleur au cœur
irradiant dans tout le côté et le bras gauches. En cinq semaines, il se produisit

quatre attaques entre lesquelles le malade était faillie et souffrait d'une douleur

intense d'abord au niveau du cœur, puis derrière la partie supérieure du sternum, et

enfin au creux épigastrique. Impulsion du cœur faible
;
pouls petit, dépressible,

irrégulier, athérome artériel ; en arrière, à gauche, le long de la colonne vertébrale,

les battements du cœur sont plus intenses. Mort en quelques secondes dans une

attaque d'angine de poitrine.

Adtopsie : A l'extrémité du cœur, tumeur du volume d'une petite orange (ané-

vrismeducœur). Les artères coronaires sont entourées d'une épaisse couche de tissu

adipeux.

les deux coronaires sont ossifiées et complètement rigides dans toute leur étendue; en

outre, leur calibre est diminué et présente des rétrécissements notables dans plusieurs

points. La coronaire antérieure contient même, à sa partie terminale, au niveau de la

tumeur, un caillot fibreux qui l'oblitère en entier. (Meuriot. Bull, de la Soc. anal., 1866.)
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Obs. 3o. — P.., 75 ans, arrive à l'hôpital dans un état de subdélirium qui ne per-

met pas d'obtenir de renseignements précis; il se plaint seulement d'une dou-

leur vague dans la région épigastrique irradiant à la base du thorax et vers les

hypocondres. Cette douleur s'exaspère par moments, et à cette exaspération

s'ajoutent des accès dyspnéiques. Battements du cœur faibles et lointains, préci-

pités, très irréguliers; à des séries de battements précipités succèdent des batte-

ments très lents. Matité cardiaque augmentée. D'après les renseignements obtenus

par la suite, on apprit que cette maladie avait commencé, il y a huit jours, par une

forte douleur cardiaque. Mort subite.

Autopsie : Péricarde rempli d'un énorme caillot sanguin, et au niveau de la pointe

du cœur, sur le bord gauche, une solution de continuité de 2 centimètres et demi à

3 centimètres, oblique de haut en bas et de gauche à droite.

Pa7' la dissi'clion de l'artère coronaire antérieure, on arrive à un rameau oblitéré

complètement par un thrombus de 7 fi 8 millimètres de longueur, dur, de coideur blanc

jaumltre qui bouche complètement la lumière du vaisseau. (Doléris. Bull, de la Soc.

anat., 1866.)

Obs. 36. — X..., 43 ans, souffrait depuis huit ans d'une afTection cardiaque ;

pendant trois ans, accès d'angine de poitrine. Deux jours avant sa mort, accès

caractérisé par une violente constriction thoracique avec douleur, engourdissement

et refroidissement du bras gauche, et faciès d'une pâleur livide. Mort subite.

Autopsie : Dilatation de l'estomac, hypertrophie du cœur avec contraction des

ventricules, dépots athéromateux de consistance molle sur les valvules aortiques et

à la base de l'aorte, principalement au pourtour des artères coronaires.

L'orifice de la coronaire gauche était complètement obstrué par une plaque athvroma-

teuse, à tel point qu'on ne pouvait retrouver son embouchure qu'en remontant le vaisseau.

Son calibre était très rétréci. La coronaire droite avait son orifice considérablement

rétréci, tout en présentant un calibre normal. On ne remarquait aucune trace d'athéromi

sur le trajet de ce vaisseau. (Dickinson. Transact. Path. London, t. XVII, et Med.

Times, 1866.)

Obs. 37. — X.... 42 ans, garde chasse, entre à l'hôpital où il est vu par Fuller.

Depuis deux ans, il ressentait de vives douleurs épigastriques attribuées à tort à une

affection de l'estomac. Pendant son séjour à l'hôpital, il eut plusieurs attaques

violentes et mourut sous les yeux mêmes de son médecin au cours de l'une d'elles.

Cette attaque, comme les précédentes, avait éclaté immédiatement après les repas.

Autopsie : Plusieurs noyaux d'apoplexie à la surface du cœur, ventricule gauche

en diastole (uncontracted), valvules saines. Le cœur, légèrement graisseux, pesait

13 onces et demie.

A l'oriyine de Vaorte, nombreux dépôts athéromateux sans consistance qui avaient

empiété sur la lumière des artères coronaires à tel point qu'aucune d'elles ne pouvait

laisser passer le bout d'un stylet ordinaire. (Dickinso.x. Med. Times, 1866.)

Obs. 38. — On amène à l'hôpital un soldat de 35 ans, que l'on avait trouvé

inanimé. La mort était survenue pendant ou après le co'it, et l'on apprit que le

malade avait eu auparavant des accès angineux.

Autopsie : Cœur hypertrophié (14 onces), ventricule gauche en diastole ; athérome

de la base de l'aorte.

L'embouchure de la coronaire droite était obstruée au point qu'il était impossible de

Vapercevoir et qu'on ne put la découvrir qu'en suivant le vaisseau par une dissection

faite en dehors. L'orifice de l'autre coronaire était également très rétréci par la présence

de plaques alhéromateuses. (Dickinson. Med. Times, 1866.)

Obs. 39. — Femme de 39 ans, entre le 2 mars 1866 à l'hôpital. Depuis quelques

mois, gêne de la respiration au moindre exercice. Le 1""' mars, après son diner,

elle est prise subitement de malaise, d'étouffements; puis surviennent, pendant la
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nuit, des accès de sufTocalion accompaf^nés d'une douleur vive siégeant à la région

pri'cordiale et irradiant vers le cou, l'épaule gauche, le bras gauche, jusqu'aux

doigts et même vers l'épaule droite. Bruits du cœur normaux; pouls régulier, non
fréquent. Le 2 mars, pendant la visite, elle est prise d'un accès : respiration sifflante,

profonde, vive an.xiété ; elle penche le corps en avant et craint d'étouffer. Puis, la

douleur disparait assez rapidement, et la malade revient à l'état normal. Les jours

suivants, les accès sont moins fréquent>, la malade meurt le 22 avril.

Autopsie : Cœur développé, pâle et flasque; vers le tiers inférieur, près du sillon

interventriculaire antérieur, tache brune, noirâtre, irrégulière, grande comme une
pièce de 20 francs, e.xalant une odeur gangreneuse. Valvules mitrales et aortiques

alhéromateuses ainsi que l'origine de l'aorte. Au niveau de la cloison interventricu-

laire, poche anévrismale renfermant des caillots fibrineux stratifiés.

Arlères coronaii'es très athéromaleiises chanjées de di'.pots calcaires, qui rétrécissent

leur calibre. L'artère droite est oblitérée après sa bifurcation. (Potain, cité parPELVET*,

thèse inaugurale de Paris sur « les anévrismes du cœur », 1867.)

Obs. 40 — X..., tambour, 47 ans, entre à l'hôpital le 28 mai 1867. Ni fumeur, ni

alcoolique, il ressentit, il y a un an, une violente douleur à la partie antérieure de

la poitrine au moment où il s'habillait. Cette douleur dura deux minutes, pendant

lesquelles le malade resta debout et immobile ; elle occupait la ligne des articu-

lations sterno-costalcs du côté gauche, irradiait vers l'ombilic d'une part et vers le

bras gauche, le coude d'autre part. L'e.vamen clinique fit constater le fonctionne-

ment régulier des organes de la respiration et de la circulation. .\près plusieurs

crises, le 3 juin, à dix heures, on appelait en toute hâte le médecin de garde qui

ne put que constater le décès survenu, parait-il, sans avoir été précédé de nouvelles

douleurs.

Autopsie : Etat normal des poumons; dépôt graisseux assez abondant dans le

médiastin antérieur et dans le péricarde viscéral ; distension du cœur et des

cavités droites par une grande quantité de sang noir, complètement fluide;

transformation graisseuse des parois du cœur au niveau des zones auriculo-ventri-

culaires; i l'altération profonde des deux artères coronaires converties en tubes

résistants, demi-calcaires, dont la surface interne, constituée par la juxtaposition de

plaques alhéromateuses, toutes de forme et de dimensions difl'érentes, présente des

rugosités très saillantes, i L'aorte est normale comme volume, coloration et consis-

tance de ses parois; elle ne présente aucune dégénérescence à son origine, et près

de sa crosse seulement, existe une plaque athéromateuse de 5 à 6 millimètres de

diamètre.

Cette saillie de plaques a notablement diminué le calibre des vaisseaux coronaires et

donné à leur lumière les aspects /es plus différents [trianfjidairc , ovale, etc.), suivant les

points où l'on enfuit la section. (Coli.n. Gaz. hebd. de méd., 1867.)

Obs. 41. — Femme se plaignant de douleurs d'estomac irradiant parfois vers

l'omoplate et survenant après les repas. Mort subite quelques jours plus tard.

Autopsie : Valvules du cœur saines, avec de nombreuses plaques d'athérome dans
l'aorte; plus bas, érosion étendue de la tunique interne dont les bords, irréguliers,

surélevés, étaient le siège d'un dépôt considérable de fibrine.

Le bord inférieur avait atteint les artères coronaires elunt l'une était complètement

oblitérée par de la fibrine. (B'ro.vdbent. Médical Times and Gazette, 1867.)

Obs. 42. — B..., 64 ans, fut apporté mort à l'hôpital Saint-Georges. Il se trouvait

dans un parc avec une jeune femme, quand tout à coup, atteint d'angoisse avec

' La thèse de Pelvet renferme une observation de VuLPI.^^ (anévrisme de ta pointe)

dans laquelle on a noté des accidents dysnèiques non douloureux ; à l'autopsie, aorte

athéromateuse, artères coronaires ossifiées, la gauche très rétrécie par des plaques créta-

cées; la droite présente les mêmes altérations moins prononcées.
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conslriction à la gorge, il chancela et tomba inanimé. On ne sait qu'une chose sur

ses antécédents, c'est qu'il se plaignait depuis longtemps d'une maladie du cœur et

d'accès semblables.

Autopsie : Cœur hypertrophié et couvert de tissu adipeux, à demi contracté et

et renfermant une petite quantité de sang dans ses cavités ; myocarde mou et pâle

avec traces d'infiltration graisseuse constatée au microscope ; larges plaques d'athé-

rome à la face interne de la crosse aortique. Les deux artères coronaires ne présen-

taient que quelques plaques d'athérorae dans leur parcours. Dégénérescence très

avancée des reins.

Vorifice de la coronaire gauche était tellement recouvert par l'une de ces plaque/^ qiCil

était absolument impossible d'y introduire un stylet. Il en était de même de la coro-

naire droite. ÇW.KDUMi. The Laucet, 1868.)

Obs. 43. — R. .., 81 ans, dans la nuit du 17 au 18 mai 1869, se réveille brus-

quement à 4 heures du matin avec un sentiment de malaise et une faiblesse

générale. Quatre heures après, douleur en barre, sans irradiations, à la partie infé-

rieure du sternum. A lû heures du matin, la douleur sous-sternale a beaucoup

augmenté, la dyspnée est intense, la face pâle, les extrémités légèrement cyano-

sées. Mort subite trois quarts d'heure après.

Autopsie : Surcharge graisseuse considérable du péricarde et du cœur; cavité

péricardique renfermant un verre de sang, rupture du cœur à la face antérieure du

ventricule gauche et longue de 2 centimètres environ. A l'œil nu et au microscope,

dégénérescence avancée du myocarde. Les valvules et la crosse aortique présentent

quelques plaques athéromaleuses.

L'orifice des artères coronaires est considérablement rétréci; ces deux artères, recou-

vertes dans leur trajet par une couche de tissu adipeux assez épaisse, présentent au plus

haut point la dégénérescence calcaire. Leur cavité, très rétrécie et hérissée de saillies,

laisse à peine passer un stylet t7'ès fin. (Le Piez. Bull, de la Soc. anat., 1869.)

Obs. 44. — Homme de 47 ans, atteint d'angine de poitrine, dont les accès

devinrent très fréquents et très violents dans les cinq dernières semaines de la vie.

11 mourut dans un de ces accès.

A l'autopsie, dilatation énorme du ventricule droit, hypertrophie du ventricule

gauche, dégénérescence graisseuse du myocarde.

L'athérome de l'aorte recouvrait presque complètement l'orifice des artères coronaires.

Cctlcs-ci, très minces, ne présentaient aucune trace d'athérome. (Lockhart-Cl.^rke.

(Saint George's hosp. Rep., 1869.)

Obs. 45. — Homme de 41 ans. Depuis quelque temps, palpitations et dyspnée
;

il y a cinq jours, a été pris d'anasarque. Jamais de rhumatisme. On constate de

l'hypertrophie du cœur, et une lésion très manifeste des valvules aortiques. Pen-

dant son séjour à l'hôpital, crise de douleurs pectorales violentes, accompa-

gnées d'un sentiment de suffocation, avec pâleur de la face et sueurs froides. Cette

crise offrait tous les caractères de l'angine de poitrine. Au moment où une deuxième

attaque allait commencer, il voulut se lever et tomba raide mort.

Autopsie : Poumons sains, comprimés par un fort épanchement pleural. Dans le

péricarde, abondant épanchement de liquide trouble. Surface interne ,de l'aorte

tapissée de plaques athéromateuses et calcaires, et de dépôts librineux.

Par suite de l'un de ces dépôts fibrineux, l'orifice de l'une des artères coronaires était

entièrement oblitérée. Sur tout le reste de son parcours, le calibre de iarté)'e était

normal. Cependant, les deux artères coronaires présentaient dans leurs parois des

dépôts athèromateux. (John Ogle. « Brilish med. and. chir. review. », 1870.)

Obs. 46. — W. S..., 52 ans, est admis à l'hôpital le 17 juillet 1866 dans un état

désespéré ; il meurt quelques instants après son entrée, sans que Ton ait pu avoir

de renseignements sur lui.
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Autopsie : Surface du cerveau un peu ramollie. Symphyse cardiaque complète.

Valvules du cœur saines. La surface interne de l'aorte est très athéromateuse, des

plaques d"athérome qui s'en détachent, font saillie dans la lumière du vaisseau et

deviennent ainsi le siège de dépôts fibrineux allongés. Ventricule gauche hyper-

trophié. Foie et reins très congestionnés.

Les produits alhéromateux empiètent conailérablement sur les orifices des coronaires,

au point de boucher presque complètement l'orifice de la coronaire droite et complètement

celui de la coronaire gauche. (John Ogle. Loc. cit.)

Obs. 47. — Marie H., 30 ans, est apportée à l'hôpital le 11 septembre 1866.

Elle vient de mourir subitement, sans qu'on ait aucun détail sur elle.

Adtopsie : Rien à l'extérieur du cadavre. Poumons très congestionnés, bronches

pleines d'un liquide spumeux. Valvules aortiques opaques, épaissies et complète-

ment insuffisantes. La valvule mitrale est également épaissie. L'aorte, sur une lon-

gueur d'un centimètre et demi, est couverte de produits athéromateux. Les cap-

sules des reins sont adhérentes, la couche corticale est diminuée d'épaisseur. Les

autres organes sont sains.

L'orifice de l'artère coronaire gauche est presqite entièrement bouché par l'athé-

rome, il admet avec difficulté une aiguille très fine. Au delà, l'artère est saine. (John

Ogle. Loc. cit.)

Obs. 48. — Homme de 52 ans, menant une vie très active. Trois semaines

avant sa mort, éclate la première attaque d'angine de poitrine, qui fut très sévère.

Il n'a que trois ou quatre attaques avant l'accès fatal suivi de mort presque subite.

Autopsie : Dégénérescence graisseuse du cœur et obstruction des artères coro-

naires. (John Ogle. Loc. cit.)

Obs. 49. — J. B., 33 ans, admis à l'hôpital avec symptômes d'affection du cœur r

hydropisie, orthopnée, etc. Un matin, il veut s'asseoir pour boire, quand il retombe

subitement en arrière, et meurt.

Autopsie : Anciennes adhérences pleurales et péricardiques. Hypertrophie et dila-

tation du cœur. Valvule mitrale saine, valvules aortiques épaissies. Aorte athéroma-

teuse ; au-dessus des valvules aortiques, poche anévrismale du volume d'un reuf.

L'origine de la coronaire postérieure était complètement obturé par i'athérome. La

coronaire antérieure était perméable. (Johm Ogle. Loc. cit.)

Obs. 50. — M. P., femme de 32 ans, est amenée morte à l'hôpital, le 7 mars 1863.

Elle n'aurait jamais eu de signes de maladie cardiaque. Le matin de sa mort, elle

sortit pour assister à une cérémonie publique, et mourut subitement au milieu de

la foule.

Autopsie : Rien au cerveau. Poumons emphysémateux. Parois ventriculaires très

épaisses, cœur hypertrophié, ventricule gauche contracté et contenant de nombreux
caillots. Valvules sigmoïdes de l'aorte légèrement épaissies; au-dessus de l'origine

de l'aorte ascendante, dépôt mou d'athérome, et à ce niveau, dilatation anévrismale

ampuUaire dont la cavité pouvait contenir une bille.

L'empiétement des plaques athéromateuses sur les orifices des coronaires contribuait à
beaucoup rétrécir ceux-ci. L'une d'elles admet à peine le stylet le plus fin. (John Ogle.

Loc. cit.)

Obs. 51. — J. W., 71 ans, sujet à des crises de palpitations avec « sensation désa-

gréable » à l'épigastre et à la région scapulaire. Vertiges. Bruits du cœur lointains

(were divided in a triple manner ; bruit de galop?). Double bruit de souffle au

niveau de l'orifice aortique. Pas de dyspnée ni d'œdème. Un jour, après avoir dormi

un peu, il ressent de « l'oppression cardiaque », puis le soir, il pâlit, expectore

quelques mucosités, et meurt en moins de dix minutes.
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AcTOPSiE : Athérome des artères cérébrales et de l'aorte, ventricule gauche très

hypertrophié et contracté. Artères brachiales rigides, non athéromateuses.

Les artèies coronaires sont très athéromateuses (leur rétrécissement n'est pas noté).

(JoHX Ogle. Loc. cit.)

Obs. 5-2. — M. C, 39 ans, admis à l'hôpital, le 16 août 1860, a été dernièrement
alTecté de dyspnée, d'ascite et d'anasarque. Bruits du cœur sourds, irréguliers, sans
souffle. Augmentation de la matité précordiale. Albuminurie légère. Sous l'influence

des mouvements, il s'arrête et la face • devient pourpre ». Le 22 août, mort subite.

Autopsie : Poumons congestionnés avec noyaux d'apople.xie. Cœur hypertrophié,

très contracté, rempli de caillots noirâtres. Dégénérescence granulo-graisseuse du
cœur. Valvules saines. Reins et foie très congestionnés.

Tout autour de l'orifice des coronaires, les produits athéromateux accumulés sont en
telle abondance que leurs orifices sont notablement obstrués. (John Ogle. Loc. cit.)

Obs. 53. — Domestique, d'environ 30 ans, se plaignait seulement de temps en
temps c d'un sentiment de malaise avec douleur dans les lombes ». (L'auteur pense
que le malade n'a pas eu de franches attaques d'angor, affirmation douteuse,
puisque le malade vivait seul et qu'on « n'a jamais su grand'chose sur ce qui le con-
cernait personnellement i.) Un jour, il se dispute, puis on le voit tomber à la ren-

verse ; il était mort.

Autopsie : Con;;estion considérable des poumons qui sont atteints d'emphysème-
Foie gras. Reins granuleux, contractés, irréguliers, bosselés et kystiques à leur

surface ; leur capsule est adhérente et la substance corticale réduite d'épaisseur. Cer-
veau ramolli. Dans la carotide interne gauche, à la bifurcation des cérébrales anté-

rieure et moyenne, on trouve un caillot ferme et décoloré, non adhérent à l'artère.

Le cœur est en systole et vide, sa paroi est ferme et d'apparence normale. L'aorte

est très athéromateuse surtout à son origine.

Les produits fibrineux et yranulo-fjraisseux ont presque entièrement oblitéi'é les orifices

des coronaires à ce point qu'un très fin stylet peut à peine y pénétrer. Dans le reste de

leur parcours, elles sont saines. (John Ogle. Loc. cit.)

Obs. 54. — Femme de 56 ans qu'on avait considérée comme hystérique. Peu de

temps avant sa mort, se plaignait de douleurs précordiales extrêmement vives.

Autopsie : Ramollissement du corps strié gauche, et caillot dans l'artère carotide

interne gauche. Paroi du ventricule gauche changée en un tissu blanc jaunâtre.

Cavités cardiaques contenant des caillots mous.
Une branche de l'artère coronaire nourrissant la portion du ventricule gauche altéré,

était obstruée par un caillot fibrineux remplissant sa lumière. (John Ogle. Loc. cit.)

Obs. 55. — Un malade de 61 ans, fut pris subitement, pendant une prome-
nade, d'une douleur précordiale intense avec oppression et sensation synco-

pale. Le pouls était petit, faible. Reconduit chez lui, il ressentit alors des douleurs

dans le bras gauche, puis dans le bras droit. La respiration est calme et l'impul-

sion cardiaque est étendue sur une large surface, mais elle est faible. Après une
nuit d'insomnie, l'oppression reparait, et le malade s'éteint.

.\uT0PsiE : Épanchement sanguin du péricarde avec déchirure de la paroi car-

diaque. On trouve une branche des coronaires athéromateuse et oblitérée par une
7nasse d'un rouge jaunâtre. (Lund. « Ruptura cordis. » Norsk. magaz. for Laege-
vidsk. Ed. XXIV. Foshandl, 1870.)

Obs. 56. — M..., 78 ans, entre le 13 février 1870 à l'hôpital et meurt subitement le

soir du même jour. Le jour de son entrée, il s'est plaint d'un malaise général,

de douleurs vagues dans la poitrine avec sentiment d'oppression et besoin ins-

tinctif de faire par moments une grande inspiration.

-Autopsie : Péricarde rempli par un caillot de sang noir. Déchirure de la paroi



814 CHAPITRE ADDITIONNEL

ventriculaire, située à gauche du sillon vertical et dirigée dans le même sens,

s'arrêtant à 2 centimètres environ du bord droit. Cette rupture mesure 2 centi-

mètres et demi, elle est obstruée par un caillot; ce dernier enlevé, on pénètre dans
la cavité du ventricule gauche. Le ventricule droit est vide. Il n'existe ni rétrécis-

sement ni insuffisance de la valvule mitrale. Pas d'insuffisance à l'orifice aortique.

L'aorte est légèrement athéromateuse, mais sans induration calcaire. On remarque
un degré semblable de dégénérescence athéromateuse à l'embouchure, irrégulière-

ment cylindrique, des deu.x artères coronaires, et, par points disséminés, sur les

parois de leurs branches principales. En quelques endroits même de ces dernières,

il y a une véritable calcification des tuniques principalement le long de l'artère

coronaire droite.

L'artère coronaire gauche porte des lésions fort importantes. Immédiatement au-dessus

de sa première hifurcation, c'est-à-dire après un trajet de 8 centimètres, la branclte

superficielle est oblitérée par un caillot de 15 à 18 millimètres de longueur, et

dont la tête arrondie et libre est tournée du côté de l'aorte. Ce caillot présente les

caractères d'un Ihrombus remontant à quelques jours. Au niveau de la partie

moyenne du caillot, on constate un épaississement de la paroi artérielle allant

jusqu'il 2 millimètres et constitué par une substance molle, grisâtre, sorte de bouillie

athéromateuse.

C'est dans le territoire arrosé en grande partie par les rameaux de l'artère coro-

naire gauche actuellement oblitérée que siège la rupture du ventricule. A ce niveau

seulement, les fibres musculaires sont atteintes de dégénérescence graisseuse, le

muscle cardiaque est sain dans le reste de son étendue. {C.^.ucuois. Gazette des hôpi-

taux, 1870.)

Obs. 57. — Chez un angineux observé à l'Hôtel-Dieu, l'orifice de l'une des artères

cardiaques pouvait à peine admettre la pointe d'une épingle, l'autre était transformé en

une fente très étroite par une plaque néoplasmatique de la paroi aortique qui la recou-

vrait à la manière d'une valvule; sur les autres points, les artères peu altérées parais-

saient avoir leur calibre normal. (Parrot. « Dict. eiicycl. », 1870.)

Obs. 58. — G..., 67 ans, travaille depuis quatre ans dans les serres maintenues aune
haute température. Dyspnée d'effort depuis neuf mois et douleurs rétro-slernales irra-

diant aux épaules et aux deux membres supérieurs jusqu'aux articulations radio-car-

piennes. Pouls à 80, plus faible à droite. Bruit diastolique rude et prolongé au foyer

aortique; niatilé avec saillie notable à droite de la partie supérieure du sternum. Point

douloureux dans la région inter-scapulaire où l'on remarque une matité croissante.

Le D'' Wilkes, hésitant entre le diagnostic d'anévrisme aortique et de tumeur du
médiastin, adresse ce malade au D' Quain. Celui-ci n'ose se prononcer pour un
anévrisme de l'artère innominée, qu'il est disposé cependant à admettre. Quelque

temps plus tard, ce malade éprouve des douleurs vives dans les bras, les lombes, et

de la dvsphagie. La voussure du thorax diminue, et un examen plus complet per-

met de constater un bruit de souffle à droite du sternum au niveau du troisième

espace intercostal, une matité le long du bord droit de la première pièce sternaleet

derrière l'épaule droite. Mort par syncope, après des efforts de vomissements, le

15 avril 1871, deux ans après le début des accidents.

AuTorsiE : Emphysème pulmonaire, épancheraent d'un litre de liquide dans la

plèvre droite, dilatation de la veine cave supérieure, hypertrophie et distension des

cavités cardiaques. Valvules aorliques saines, insuffisance aortique, dilatation ané-

vrismalc de la convexité aortique jusqu'à l'artère innominée. Tunique interne de

l'aorte, épaisse, rugueuse, avec saillies jaunâtres.

L'artère coronaire gauche est oblitérée dans sa première portion par un caillot d'an

powx de long fortement adhérent. Son orifice n'est plus visible. L'artère coronaire

droite est normale et perméable. (Wilkes. Trans. patli. London, t. XXIII.)
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Obs. 59. — Un homme de 40 ans, souffrant d'angor pectoris, meurt au milieu

d'un de ces accès après une injection de morphine.
A l'autopsie, on trouve les lésions de rartério-sclérose avec i-étrécissement des

artères coronaires, et de la myocardite scltreuse. (Huneberg. Ett fall af. ut bredd myo-
cardil med. plotziig paralysi af hjartat kort efter en subscutccn morlin injection.)

Obs. 60. — T. âgé de 35 ans, militaire, en congé de réforme pour une blessure

assez grave à la région précordiale (il avait été violemment serré entre deu.x voilures

chargées|de terre). Deu.x ans après cet accident, des douleurs angineuses survenaient et

l'on constatait un rétrécissement et une insulTisance aortiques. Les accès de douleur
reviennent à d'assez courts intervalles ; en outre de la douleur et des irradiations,

quelques-uns sont caractérisés par une impossibilité de mouvoir le bras gauche,
par quelques pulsations inégales survenant pendant l'accès. Pendant la nuit, il fait

un effort pour s'asseoir sur son lit ; aussitôt il pousse un cri déchirant et tombe
mort.

Al'topsif. : Emphysème pulmonaire surtout à droite
;
quelques épaississements du

péricarde, hypertrophie du cœur qui pèse 710 grammes. Caillot mou et récent dans
l'aorte ascendante, volumineux caillot dans le ventricule gauche dont les parois ont
triplé d'épaisseur. L'épreuve de l'eau fait constater l'existence de l'insuflisance aor-
tique. La portion du péricarde qui recouvie l'aorte est très épaissie, rougeàtre et

indurée ; la paroi interne de l'aorte est parsemée de plaques dures et d'ulcérations.

On trouve au niveau du plexus cardiaque une grande quantité de ganglions lym-
phatiques hypertrophiés et indurés, qui occupent tout l'espace compris entre l'aorte,

la branche droite de l'artère pulmonaire et le canal artériel ; ils ont dû comprimer,
en les englobant dans leur masse, les nerfs du plexus et le ganglion de Wrisberg.

Les orifices des artères coronaires sont, i^urtout le gauche, rétrécis et peu en rapport
avec le calibre des vaii^seaux qui ont été dilatés par l'Iiypcrtrophie cardiaque. (Abblart.
Thèse inaug. de Paris sur« l'angine de poitrine », 1872.)

Obs. 61. — 64 ans, atteint d'accidents épileptiformes avec vertiges. (Maladie de
Stokes-Adams.) Accidents angineux, douleurs rétro-sternales. Pouls ralenti : au début
50 pulsations, puis 32.

Autopsie : Artères radiales presque complètement calcaires. Insuffisance aortique
par incrustation calcaire des valvules. Artère basilaire, à 3 centimètres au-dessous
de la protubérance manifestement rétrécie par les mêmes lésions. Lésions de péri-
aortite. « Les nerfs du plexus cardiaque sont englobés au milieu du foyer de phle^-
masie chronique. » Ventricule gauche hypertrophié avec dégénérescence graisseuse.

L'aorte présente des incrustations calcaires au niveau des points où le bord de chaque
valvule sigmoïde s'en vient battre sa paroi ; • elle est également inscrutée au niveau
de l'orifice des coronaires ». (Peter. Clinique méd., 1873.)

Obs. 62. — B..., 49 ans, arrive à l'hôpital se plaignant d'un peu d'oppression habi-
tuelle, de douleurs cardiaques depuis un mois. 11 n'a pas d'oedème des membres
inférieurs, et parait peu malade quoique très pâle. Au moment où, après avoir monté
deux étages, il entre dansla salle, il tombebrusquementet meurt enquelques instants.

Le malade, avant de tomber, avait poussé un cri entendu par plusieurs personnes.
De plus, on a appris qu'il était souffrant depuix dix-huit mois. Le symptôme domi-
nant était l'oppression; il ne pouvait plus faire aucun mouvement sans étouffer, il était

sujet à des étourdissemcnts et à des syncopes. Parfois, il éprouvait dans la poitrine

une douleur profonde et une vive sensation d'angoisse, sans irradiation aux meinbres
supérieurs. Il toussait fréquemment et avait eu l'an dernier plusieurs homoptysies.

Autopsie : Aucune lésion pulmonaire, sauf un léger état congestif aux deux bases;

foie volumineux; reins avec des traces d'anciens infarctus; au cerveau, aucune lésion

capable d'expliquer la mort subite ; cœur assez volumineux, mesurant 14 centi-

mètres de la pointe à l'orighie de l'artère pulmonaire, 13 et demi transversalement
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à la base ; ventricule droit peu dilaté. Hypertrophie de l'oreillette et du ven-

tricule gauches. Etat scléreux avec épaississement des valvules mitrales et sigmoïdes

sans rétrécissement ou insuffisance. Aucun caillot dans les cavités cardiaques.

Les lésions principales siègent à l'aorte qui est dilatée, puisque son diamètre

dépasse 8 centimètres au niveau de l'orilice aortique; elle est dans toute son éten-

due, indurée, parsemée de plaques athéromateuses, calcaires, rugueuses et ulcérées

sur quelques points; en un mot, il y a là des lésions avancées de Taortite chronique.

Or, malgré ces lésions si profondes et si avancées de l'aorte, il n'e.xistait d'athé-

rome dans aucune des artères ; celles de la base du crâne et des membres étaient

saines.

En suivant l'artère coronaire gauche {antérieure), on constate qu'elle est vide de sang,

qu'elle est fort dilatée et parsemée, comme l'aorte elle-même, de plaques athéromateuses.

Mais au niveau de son passage sous l'auricule, on la voit brusquement diminuer de

calibre, au point qu'elle n'a plus qu'un demi-millimètre de diamètre. L'orifice de l'artère

au niveau de l'aorte est converti en un perlais filiforme par une induration athéroma-

teuse et ne permet pas l'introduction d'un fin stylet. L'artère coronaire droite présente les

mêmes lésions à un moindre degré.

L'artère circonférentielle de la base du cœur est dilatée, ce qui prouve qu'il s'est

établi une circulation supplémentaire... Le myocarde, dans une étendue qui corres-

pond à la circonscription vasculaire de la coronaire gauche, présente des altérations

qui correspondent à un infarctus en voie de dégénérescence graisseuse. (Ke.ndu. Bull.

de la Soc. anat. de Paris, 1874.)

Obs. 63. — Malade atteint d'angine d<e poitrine avec bruit de souffle syslolique à

la base et à la pointe du cœur. Mort subite.

Autopsie: Les deux artères coronaires qui s'ouvraient vers les plaques athéromateuses

de l'aorte présentaient leur orifice très rétréci d'un millimètre de diamètre â peine.

(G. SÉE. Journal des conn. médicales, 1875.)

Obs. 64. — X. entré à l'hôpital en octobre 1874, avec une anxiété formidable ne
ressemblant ni à l'asthme, ni à la dyspnée cardiaque, mais qui, s'accompagnant de

douleur précordiale et de douleur de l'épaule gauche, démontrait l'e.^islenee de

l'angine de poitrine. A l'auscultation du cœur, bruit de souffle systolique sus et

sous-mamelonnaire. Les accès se répètent cinq ou si.\ fois par jour, et deviennent

même parfois subintrants. Il succombe bientôt dans un accès.

Autopsie : Cœur dilaté et hypertrophié, surtout au niveau du ventricule gauche;
athérome considérable de l'aorte, qui avait déterminé un gonflement de l'endartère

au-dessus des valvules sigmo'ides. On constate encore un amincissement avec indu-

ration d'une des principales colonnes charnues du cœur qui contribuait, avec sa

dilatation, à donner lieu à une insuflisance relative de l'orincc niitral.

L'orifice de l'artère coronaire gauche était extrêmement rétréci et induré; il avait

perdu son élasticité, et l'on y sentait un petit rebord dur, saillant ; son calibre se trou-

vait ainsi réduit de moitié. L'artère coronaire était rétrécie dans toute son étendue et

oblitérée même complètement dans un point de son trajet. (A. Guébin. Thèse inaug.
sur l'angine de poitrine. Paris, 1876, p. 17.)

Obs. 65. — 35 ans, maître canonnier, est pris entre deu.x voitures chargées de
terre et blessé assez grièvement à la région précordiale pour être réformé. Deux ans
après, symptômes angineux.

Autopsie : Cœur gras, graisseux, pesant 710 grammes. Péricarde triplé d'épais-

seur.

Orifices des artères corunaires très rétrécis, surtout à gauche.
Dans la région du plexus cardiaque, grande quantité de ganglions pouvant com-

primer les nerfs du plexus et le ganglion de Wrisberg. (Guérin. Loc. cit.)
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Obs. 66. — François V. 44 ans, ébéniste, non alcoolique, peu fumeur, entré à

l'hôpital le 25 octobre 1874. Depuis un an, palpitations, battements violents du
cœur avec choc précordial senti au septième espace. A là base, souffle au deuxième

temfis avec premier bruit à peine appréciable ; à la pointe, souffle s3stolique assez

intense. Le 31 octobre et le lendemain, crise angineuse avec face pâle, refroidie,

grande anxiété. Les jours suivants, les crises reviennent quotidiennement presque à la

même heure, entre 3 et 4 heures du soir ; leur durée ne dépasse jamais un
quart d'heure. Quelques-unes se suivent de si près et sont si rapprochées qu'elles

semblent s'imbriquer l'une sur l'autre. Dans leur intervalle, le calme est parfait, il

n'y a pas même la plus légère douleur à la région précordiale. Le 6 décembre, il suc-

comba dans un accès ù 4 heures du matin.

Autopsie ; Cœur hypertrophié, ventricule droit extrêmement dilaté, à parois hyper-
trophiées; ventricule gauche dilaté et hypertrophié avec dilatation et insufiisance

assez considérables de l'orifice mitral. Dilatation de l'orifice tricuspidien. Rétrécisse-

ment et insufiisance aortiques. Valvules sigmo'ides indurées, semi-cartilagineuses et

épaissies sur leurs bords. .Vu-dessus d'elles, il existe une plaque athéromateuse,
très consistante et presque calcaire, entourée d'autres noyaux jaunâtres demi-trans-

parents. Il n'y a ni périaortite, ni péricardite, et le plexus cardiaque est parfaite-

ment sain. L'aorte thoracique est athéromateuse dans tout son trajet.

Les orifices des artères coronaires débouchant au milieu de ces plaques d'nthérome

ne peuvent être traversées par ïextrcmité d'un fui stylet. Dans leur trajet, ces. artères sont

mines. (G. Gauthier, i Recherches sur l'étiologie et la pathogénic de l'angine de poi-

trine. » Thèse inaugurale de Paris, 1876.)

Obs. 67. — Homme de 40 ans, ayant eu à plusieurs reprises des accès de sténo-

cardie et de constriction thoracique. Deux jours avant sa mort, le pouls devient fré-

quent, mais on ne constate aucun bruit morbide du cœur. .\près avoir passé une
nuit tranquille, il meurt brusquement en quelques minutes au moment où il allait

se lever.

Autopsie. — Dans le tronc de la coronaire gauche, au-dessus d'une partie épaissie et

calcifiée, thromhus d'un centimètre de long, oblitérant complètement ta lumière du vais-

seau. (BiRCH Hirchfeld. Lehrb. der path. anat., Leipzig, 18T6.)

Obs. 68. — Un homme de 63 ans est pris, en rentrant d'une partie de chasse, de
dyspnée avec douleurs violentes dans la poitrine, qui ne cessent que par le repos
absolu. Les bruits du cœur étaient sourds, le choc précordial faible, mais régulier

comme le pouls. Quelques jours après, le malade meurt subitement à la suite d'une
courte promenade.

Autopsie : Cœur volumineux, graisseux, atteint de myocardite. Athérome de
l'aorte. Endartérile des artères coronaires avec dilatatiotiet rétrécifsements pai-ticls. (Lbm-
CHE.N oct Key-Axel. « Fall af hashig doot til foljot af hjart for lamning. > Hygiea,
IS76, Swenska lakare sallsk forhandi, p. 224.)

Obs. 69. — Relation du cas de Chalmers (1847). Il s'agit d'une angine de poitrine

(probablement à forme pseudo-gastralgique) avec mort subite par syncope à 68 ans.

En 1834, il avait eu une attaque d'hémiplégie dont il guérit assez rapidement et

qui se répéta cinq mois plus tard.

Autopsie : Cœur dans un état avancé de dégénérescence granulo-graisseuse;

parois ventriculaires d'une minceur anormale.

Les artères coronaires étaient oblitérées par des dépôts calcaires, leur calibre était très

rétréci et, dans un point, elles étaient imperméables et présentaient une résistance

considérable au scalpel. (G.^ird.ner. A System of médecine edited by Russel Reynolds,
London, 1877.)

Obs. 70. — Femme de 36 ans, souffrant depuis longtemps d'accès de dyspnée en

HENRI HCCH.^RD. — M.iLADIES DC CŒUR. 52



818 CHAPITRE ADDITIONNEL

montant les escaliers, prise un jour d'une douleur violente à la partie supérieure de
la poitrine, en avant du sternum avec irradiation au cou et sensation d'occlusion ou
de resserrement des voies aériennes. Quatre jours après, la dyspnée devient exces-

sive, les vomissements surviennent, le pouls est à 136, il y a des râles nombreux dans

la poitrine. Mort le lendemain.

Autopsie : Cœur volumineux. Valvules normales ; muscle cardiaque atteint de
dégénérescence graisseuse ; origine de l'aorte couverte de dépôts artério-scléreux

qui réirécissaienl fort les orifices des coronaires. (Petterson och Wising. Fall af Jœrth-

romb. Hygiea, 1878, Jwenska lœkaresaliskap fœrhandiing.)

Obs. 71. — Femme de 40 ans, entre à l'hôpital dans un état des plus graves :

oppression, douleur à la région précordiale présentant les caractères de l'angine de

poitrine, teinte subictérique. N'ayant jamais eu de rhumatisme, elle se plaint de

palpitations depuis un an, et d'angine pectorale depuis huit mois. Cœur volumineux,

pointe abaissée, deuxième bruit du cœur à la base, éclatant et retentissant ; léger

rétrécissement aortique ;
pouls fort et régulier. Epanchement pleural à droite. —

Potion avec infusion de feuilles de digitale : 20 centigrammes. Le surlendemain,

grande crise angineuse, et à minuit mort subite au milieu du plus grand calme.

Autopsie: — Epanchement pleural remplissant la moitié de la plèvre droite; léger

epanchement péricardique. Hypertrophie du ventricule gauche. Pas de lésion des

valvules auriculo-ventriculaires ; valvules aortiques épaissies, mais peu malades.

Lé"er degré d'insuffisance aortique. Dilatation de la portion ascendante de l'aorte, à

surface irrégulière, chagrinée.

Immédiatement au-dessus des valvules sigjno'ides près des orifices des artères coro-

naires on constate deux ou trois points athéromatcttx, présentant l'aspect et la consis-

tance de véritables plaques d'athérome avec calcification. {L'a.uieur ne parle pas du trajet

intra-cardiaque des artères coronaires, il ne parle pas de leur rétrécissement, et il

omet de mentionner les lésions histologiques du myocarde. Poulain, Gaz. heb. de

méd., 1879.)

Qgs 72. — Un malade succombe à l'angine de poitrine

.

Autopsie : Poumon et aorte sans lésion.

Les artères coronaires portaient seulement deux plaques athéromateuses extrêmement

petites, avec rétrécissement tel de leur orifice que celui-ci permettait à pei)ie l'introduc-

tion d'une soie de sanglier. (Potain. Gaz. des hôp., 19 août 1880.)

Qgs 73. Homme de 47 ans, d'aspect robuste. A trente ans, syphilis à la suite de

laauelle il eut trois attaques ayant fait craindre une affection cérébrale : perte subite

de connaissance avec délire léger, contraction dans les muscles de la face, respiration

pénible et bruyante. Chacun de ces accès a eu une durée d'une demi-heure, et

furent rattachés à une syphilis cérébrale. Après un traitement approprié, ces acci-

dents disparurent.

Les années suivantes, il eut à plusieurs reprises des accès « d'asthme » de plu-

sieurs heures de durée. Au milieu de la plus parfaite santé apparente, il éprouvait

tout à coup une douleur indescriptible avec serrement de la poitrine, et difficulté de

la respiration. Ces accidents furent, au début, rattachés à tort à des accès d'asthme

chez un emphysémateux. Mais, comme ce malade travaillait beaucoup dans l'inter-

valle des accès sans éprouver la moindre gêne, Samuelson conclut à des accès légers

d'angine de poitrine. Le cœur n'est pas notablement augmenté de volume, ses bruits

sont normaux, le pouls est régulier (70 à 75 pulsations).

Le 26 janvier 1879, après une journée d'excès de tous genres, il fut pris, en pleine

rue d'une violente douleur, accompagnée et suivie de plusieurs selles diarrhéiques

et de vomissements alimentaires. A 7 heures du soir, on trouva le malade pâle

de frayeur et se plaignant d'une douleur indescriptible à la poitrine et au ventre.

Respiration difficile. Le pouls est très lent (33 pulsations), régulier, mou et dépres-
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sible. Au cœur, bruits normaux. Au bout d'une demi-heure, le pouls remonte à 40.

Le malade avait toute sa connaissance. Deux heures après, il était encore plus

pâle et plus froid qu'auparavant, répondant avec peine aux questions. Le pouls était

retombé à 35, plus faible et plus dépressible. La respiration se ralentit égale-

ment, la mort survint à 10 heures et demie après cinq heures de collapsus.

Autopsie : Poumons sains, hypertrophie du cœur marquée surtout au ventricule

gauche; valvules saines ; très léger état scléreux commençant à l'aorte; lésions de la

myocardite avec dégénérescence graisseuse du myocarde. Foie normal ; lithiase

biliaire, kystes rénaux.

Les artères coronaires étaient envahies: par le processus scléreux à un tel point

qu'elles étaient réduites à des cordotis minces et durs. Leur calibre était fort rétréci,

surtout à leur origine, leurs parois épaissies; enfin il n'était pas possible, en apparence

du moins, que le courant sanguin pût pénétrer dans leur calibre. (Sauuelson. Zeits-

chrift fiir klin. méd. 1880.)

Obs. 74. — Pendant la vie'Ju malade, on n'avait pas pu percevoir le battement delà
carotide gauche et la douleur se localisait pendant les accès, au cou et au menton.
Autopsie : Athérome de l'aorte oblitérant l'embouchure de la carotide gauche.

Oblitération complète d'une des coronaires, incomplète de l'autre avec dépôts calcaires

de leurs parois. (Leech. « Occlusion of left carotid arteries with angina. » Brit. med.
journ., 1880.)

Ob5. 7o. — X..., 31 ans, fort, bien musclé, grand buveur de bière. Depuis quelques
mois, et surtout pendant la marche, accès angineux qui le forcent à s'arrêter

subitement (douleur précordiale, avec sensation de compression atroce, d'angoisse

avec crainte de la mort). Le 6 septembre 1880, après une vive discussion, accès

d'un quart d'heure qui se termina par une abondante expectoration rougeàtre.

Après un accès survenu dans la rue, aspect lerrilié, front et extrémités couverts

d'une sueur froide, parole entrecoupée, faiblesse extrême
;
pouls faible, intermittent,

dépressible, à 50 par minute. Choc cardiaque très faible. Foie débordant les fausses

côtes de trois travers de doigt. L'examen pratiqué par le médecin fit tout à coup
éclater un accès d'une violence inouïe. Le malade devint pâle comme un mort

,

tout le corps se couvrit de sueurs froides, et une douleur d'une extrême violence

s'élança de la région précordiale vers l'épaule et le bras gauche. Une frayeur

mortelle était peinte sur sou visage, et d'une voix |entrecoupée qui dénotait une
grande angoisse, il dit qu'il allait mourir. Il réclamait de l'air, quoique que sa res-

piration ne semblât pas embarrassée. Les battements du cœur s'affaiblirent considé-

rablement et devinrent souvent peu distincts. Vers la fin de l'accès qui dura une demi-

heure, le malade rendit une grande quantité de salive rougeàtre ; l'auscultation,

pratiquée à ce moment, fit reconnaître une grande quantité de râles comme ceux

de l'œdème. Le 10 septembre, pendant la nuit, après avoir poussé un cri, le malade

mourut subitement.

Autopsie : Cœur flasque, hypertrophié avec surcharge graisseuse peu considérable.

Péricarde sain dans toute son étendue. Sang noir demi-fluide et dépôt fibrineux

dans toutes les cavités cardiaques ; valvules saines. L'aorte présente sur l'endartère

de nombreux dépôts calcaires et sclérotiques dans sa portion ascendante; elle est

dilatée et ses tuniques sont épaissies. Aux poumons, congestion œdémateuse à la

base et en arrière ; foie hypertrophié, dur, atteint d'un commencement de dégéné-

rescence graisseuse.

L'orifice de la coronaire droite qui affrète la forme d'entonnoir est situé au milieu

d'amas sclérotiques le rétrécissant au point qu'il ne peut admettre qu'un fin stylet. La

coronaire gauche présente un orifice complètement oblitéré par des dépôts calcaires; son

calibre, de même que celui de la droite, était normal.

Le plexus cardiaque préparé et examiné avec le pbts grand soin était absolument

normal. (K. Dehio. Petersburger medicinische Wochenschrift, 1880.)
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Obs. 76. — Femme de 43 ans, souffrant depuis deux ans de « douleurs rhumatis-

males ». Au début, lorsqu'elle portait les chaises qu'elle avait revernies, il lui

arrivait d'être forcée de s'arrêter à cause d'une sensation de brûlure siégeant derrière

la partie moyenne du sternum, accompagnée de palpitations sans irradiation. Cette

sensation de brûlure rétro-ternale revenait souvent après les repas ; de plus, elle a

eu des accès de sufTocation nocturne.— On constate un souffle systoliqueet diastolique

au foyer aorlique, un souffle systolique à la pointe du cœur. Cinq jours après son

entrée, elle est prise le soir d'une orthopnée épouvantable, se plaint d'un poids qui

l'oppresse à l'estomac et meurt en dis. minutes.

Ai'TorsiE : Plaques d'aortite récente, coniluentes à l'origine du vaisseau, au niveau

des valvules qui sont elles-mêmes très compromises.

Sous l'influence des lésions de la membrane interne, les orifices des vaisseaux qui

prennent naissance dans l'aorte, sont très atteints, ceux des artères corollaires échappent

à la vue ; c'est avec la plus grande peine que l'on retrouve celui de la coronaire anté-

rieure. La recherche dr l'orifice de la postérieure a lassé notre patience. (Obs. de Robert.

Th. de RoL-ssEAU, Paris, 1880.)

Obs. 77. — Autopsie d'un malade qui a présenté pendant longtemps des accès

d'angine de poitrine.

AuToi'siE : Artère coronaire gauche calcifiée et obstruée au niveau de sa bifurcation

avec la branche ventriculaire descendante. (Vislize.nics. Saint-Louis médical, 1S80.)

Obs. 78. — 7o ans, ordinairement bien portant, est pris, le 7 octobre 1880, de

douleurs dans la poitrine et le bras gauche; plus tard, il eut un peu de faiblesse

dans le bras droit au point de ne pouvoir tenir son journal. Le 8 octobre, subite-

ment, il éprouve une violente douleur au creu.\ épigastrique avec sensation de poids

et de serrement du côté gauche de la poitrine, puis phénomènes de coUapsus. Au

cœur, souffle systolique rude à la pointe. Pouls insensible à droite, absent à gauche.

Mort dans la nuit.

Autopsie : Cœur peu augmenté de volume, rupture de la cloison interventriculaire

faisait communiquer les deu.x ventricules ; surface de la déchirure couverte d'un

e.Ksudat llbrineux. Le muscle cardiaque est gris et jaunâtre.

Les artères coronaires sont très athéromateuses, surtout au point oit l'une d'elles passe

sur le bord droit du cœur ; un ihrnmbus de 4 centimètres de long oblitérait le vaisseau

correspondant au territoire occupé par la déchirure du cœur. (Key et K.ielbehg. « Fall

al ruptur a septum cordis ». Hygiea, 1880.)

Obs. 79. — J..., glaceur de papier, 37 ans. Depuis longtemps, douleurs très vio-

lentes dans la poitrine et les deux bras. Il y a deux ans, œdème généralisé et cra-

chats sanguinolents. Ni rhumatisme, ni syphilis, ni alcoolisme. Face pâle, amaigrie.

Actuellement, le malade n'a plus d'œdènie, mais il se plaint de ne plus pouvoir

faire un mouvement sans avoir des « faiblesses au cœur » tellement douloureuses

qu'il est obligé de s'arrêter. Dyspnée d'effort et accès angineux avec irradiations

dans l'épaule, le bras et parfois jusqu'aux aines. A la fin de l'accès, besoin irrésis-

tible d'uriner. L'effort détermine parfois des pertes de connaissance. — A l'ausculta-

tion du cœur et de l'aorte, souffle diastolique au foyer aortique. Impulsion car-

diaque ralentie, affaiblie, intermittente, et pouls radial présentant les mômes
caractères (60 pulsations). Battements forts et douloureux dans les carotides.

Les accès deviennent de plus en plus fréquents, longs et douloureux, surtout lors-

qu'ils se montrent la nuit, et sont comparés par le malade « à une sensation d'arra-

chement, de déchirement dans la région du cœur ». Mort subite dans un elTort de

défécation.

Autopsie : Adhérences pleurales généralisées à gauche. Reins à tissu induré et con-

gestionné, substance corticale un peu atrophiée, artère rénale peu altérée. Foie

induré et diminué de volume. Artères cérébrales légèrement opalines et épaissies.
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Articulations fémoro-tibiales atteintes d'arthrite sèche. Cœur volumineux, hypertro-

phié à gauche, dilaté à droite, caillot non fibrineux et sang noir dans les deux ven-

tricules. L'aorte esta peu près intacte au niveau des nids valvulaires; mais à un centi-

mètre de ces nids, saillies considérables de 5 à 6 millimètres d'épaisseur et formées

aux dépens de la tunique mo3-enne. Cette aortite, d'origine assez récente, s'étend

jusqu'à la crosse de l'aorte. Les gros troncs vasculaires sont rétrécis à leur origine.

L'orifice de ta coronaire gauche est absolument caché et impossible à trouver, ce n'est

qu'en remontant l'artère avec un fin stylet qu'on réussit à le mettre en évidence. Il admet

tout au plus ta tête d'une épingle. Il existe au-dessus de lui un petit néoplasme formant

valvide et qui empêche absolument l'accès du sang. L'orifice de l'artère coronaire droite

est aussi rétréci, mais libre. Il admet à peine une sonde cannelée ordinaire. Dans le reste

de leur longueur, le calibre des deux artères est absolument normal.

La tunique e.cterne de l'aorte et is nerfs du plexus cardiaque, disséqués avec déli-

catesse, ont été examinés avec beaucoup de soin, soit à l'œil ?iu, soit au microscope,

et nulle part on n'a trouvé d'altération. (L.vncereaus. Leçons de clinique médicale.

Union médicale, 1880-1882).

Obs. 80. — Femme de 37 ans, entre le l" mars 1881 à l'hôpital. Sa mère a suc-

combé à la goutte. La malade a eu une attaque de rhumatisme en 1870. A partir

de cette époque, essoufflement, anhélation dès qu'elle faisait une marche un peu

rapide ; depuis lors, à deux reiirises, paralysie de la langue ayant duré cinq minutes

chaque fois. Il y a six mois, l'étal de fatigue et de malaise s'est aggravé, des

nausées et des vomissements sont survenus en même temps que des palpitations

violentes. Il y a deux mois, accès d'étoulTement subit. Elle éprouvait alors des

douleurs partant du cœur avec irradiations à l'épaule, au bras gauche et sensation

d'angoisse extrême. Cette femme, qui menait une vie désordonnée, fumait plus de

vingt cigarettes par jour et restait dans une chambre fréquentée par de nombreux
fumeurs ; elle niait tout excès alcoolique. — .\ l'auscultation, rien d'anormal. Depuis

huit jours, elle n'avait pas eu d'accès, quand, après avoir pris un bain en rentrant

chez elle, elle eut tout à coup une crise de suffocation épouvantable avec pâleur de la

face, état syncopal, pouls imperceptible, battements sourds et petits du cœur. A
l'auscultation, congestion intense du poumon gauche

;
quatre heures plus tard,

congestion de tout le poumon droit.

A son entrée, le 2 mars, la malade reproduit le tableau exact de l'asystolique à

la période ultime : bruits du cœur sourds, sans souffle : pas de choc précordial, mais à

la région cardiaque, douleur très vive augmentant par la pression, empêchant même
toute percussion. Le lendemain, le pouls se sent à gauche et non à droite, la dysp-

née est intense, la voix rauque et entrecoupée. A l'auscultation, le fait dominantes!

l'affaiblissement du premier bruit. On pose le diagnostic de myocardite scléreuse.

Les accidents augmentent d'intensité, l'œdème des membres inférieurs s'accuse, les

battements du cœur réguliers sont imperceptibles à la main, du délire survient dans

le dernier jour, et la malade meurt avec la face cyanosée. (Depuis l'apparition des

troubles asystoliques, il est à remarquer que les accès d'angor avaient cessé.)

Autopsie : Cœur volumineux, renfermant une grande quantité de sang ;
aorte

dilatée, athéromateuse, valvules suffisantes et normales ;
congestion généralisée des

poumons avec induration tuberculeuse du sommet gauche. Reins ayant l'aspect du

rein cardiaque; foie muscade. Le myocarde présente un état fenêtre et disparition

partielle ou totale dans certains points de la trame musculaire avec trois hémor-

ragies interstitielles résultant de la rupture de petites artérioles. Au centre d'un des

piliers du ventricule gauche, grande quantité de tissu conjonctif coloré en rose.

Pnsque toutes les artères sont malades ; tes unes présentent de l'endarlérilc oblité-

rante complète, les autres un simple bourgeon partant de la lame élastique interne et

obtui-ant partiellement la lumière du vaisseau. (Rig.\[, et Jcuel Rè.noy. Arch. gén. de

méd., 1881.)
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Obs. 81. — L..., plombier, 56 ans. Pendant les quatre années qui précédèrent sa

mort, il fut atteint de dyspnée, et à la région précordiale, de douleurs constrictives

produites et exagérées par le moindre exercice. Il y a trois ans, on avait constaté

une inégalité des deux pouls et l'existence d'un souffle systolique au foyer aortique.

Arythmie et palpitations cardiaques. Dans les derniers mois de sa vie, l'oppression

et les douleurs précordiales augmentent d'intensité sous l'influence de la marche ou
d'un exercice, à tel point qu'il ne pouvait faire 4 mètres sans s'arrêter. Pour accom-
plir une promenade d'un demi-mille, il lui fallut quatre heures. Les douleurs pré-

cordiales irradiaient parfois dans le bras gauche. Son frère mourut, ce qui lui causa
un vif chagrin, et quatre jours après, en s'habillant, il fut terrassé par une douleur

atroce dans la région du cœur suivie d'une syncope. 11 succomba vingt minutes après.

Autopsie : Adhérences pleurales anciennes. Surcharge'graisseuse du cœur gauche;
hypertrophie du ventricule gauche ; épaississement des valvules. Aortite avec ulcé-

ration et bords irréguliers et rugueux qui laissaient à nu les tuniques de l'aorte.

Obstruction de l'orifice de la sous-clavière gauche et rétrécissement de l'orifice de
la carotide primitive gauche par une plaque d'athérome. Myocarde sain, indemne
de dégénérescence graisseuse.

Vorifice de la coronaire droite ne laissait passer que la télé d'une épingle ; celui de

la coronaire gauche était complètement fermé, laissant voir à sa place une dépression

en forme de cœcum, et cependant le calibre des deux vaisseaux était resté normal. Elles

communiquaient entre elles par une anastomose. (John Watson. Transact Path. London,
t. XIX, et thèse de Roussy, 1881.)

Obs. 82. — Homme de 24 ans, entré le 6 octobre 1877 à l'hôpital, pour des palpi-

tations avec douleurs précordiales. Il souffrait depuis un an environ de douleurs

tantôt très intenses, tantôt légères. Aucun autre organe que le cœur n'était en souf-

france. Battements cardiaques accélérés (120) et tumultueux, mais réguliers. Souffle

diastolique doux au foyer aortique. Les accès douloureux finirent par amener la mort.

Autopsie ; Légère dilatation du cœur avec hypertrophie peu accusée des parois
;

valvules normales. Dépôts athéromateux en cercle, sur la paroi interne de l'aorte,

au-dessus des valvules sigmoïdes. Myocarde sain.

Les orifices des artères coronaires étaient compris dans ce cercle athéromateux et

étaient rétrécir au point de ne pouvoir admettre le passage d'une sonde ordinaire.
'

ly. Balfour. Edinib. med. journ., 1881.)

Obs. 83. — Femme de 80 ans, ayant souffert pendant de longues années de vio-

lents accès d'angine de poitrine, meurt lentement comme dans le cas précédent.

Autopsie : Aorte très indurée par l'athérome. Cœur dilaté; ses parois minces, d'une
coloration jaune claire, sont atteintes de dégénérescence graisseuse très accusée.

L'artère coronaire moyenne {elle en avait trois) était entièrement remplie de débris

athéromateux. (W. Balfour. Loc. cit.)

Obs. 84. — Hom me, atteint d'angine de poitrine, meurt huit jours après avoir

subi deux accès violents, suivis d'œdème pulmonaire. Il s'était alité, et c'est au mo-
ment où il voulut se relever, se sentant mieux, que survint la parésie cardiaque ; il

n'éprouva d'autre douleur que le malaise qui lui était habituel. La mort eut lieu au
bout d'une demi-heure.

Autopsie : Cœur dilaté ; un foyer de dégénérescence graisseuse occupait la paroi

ventriculaire gauche.
On trouva les artères coronaires alhéromateuses et oblitérées. (W. Balfour. Loc. oit.)

Obs. 85. — Homme de 40 ans, syphilitique, souffrant depuis plusieurs années
d'angine de poitrine, mort subitement.

Autopsie : Cœur très dilaté ; le territoire correspondant à la coronaire oblitérée

était atrophié au point que la paroi cardiaque était constituée par un tissu excessi-

vement mince.
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Artères coronaires très athèromateuscs, celle de gauche était tellement altérée qu'il a

été impossiljle d'en reconnaître le plus petit canal (lwne7i) ou la plus petite ouverture.

Une thrombose récente oblitérait la coronaire droite dam le voisinage de sa bifurcation.

(HoLMBERc;. Elt Pall af. ateromatos degeneration af koronarterien. Finska laekare.

SaUsk'shandb., 1881.)

Obs. 86. — B..., ingénieur, 42 ans, fortement constitué, a fait un séjour de dix ans

aux Indes. Il y a un mois, en gravissant une hauteur, il éprouva une douleur vive,

angoissante, avec sensation de constriction précordiale et avec irradiations dans le

bras, l'avant-bras, les doigts du côté gauche, à la nuque, au maxillaire inférieur.

Depuis ce jour, il ne peut marcher sur un plan incliné sans souffrir. Battements du

cœur faibles, choc de la pointe peu sensible ; bruits du cœur sans souffle, artères

faiblement athéromateuses. L'inhalation du nitrite d'amyle ne produit aucun sou-

lagement et le tracé sphygmographique du pouls radial pris au moment des accès a

toujours montré une tension vasculaire plus faible qu'à l'état normal. Quelques

semaines après, attaque cérébrale avec aphasie, puis mort subite.

Autopsie : A la pointe du cœur, amincissement de la paroi ventriculaire gauche

avec dégénérescence fibreuse ; aorte saine. Nerfs cardiaques sans altération.

L'artère coronaire gauche est normale dans l'espace d'un demi-pouce; mais à un point

de sa bifurcation, on voit un épaississement de ses tuniques avec tous les caractères d'une

artérite déformante. A un pouce de sa naissance, la lumière du vaisseau est complète-

ment oblitérée et remplie par des détritus puriformes, vestiges d'un caillot ancien. Au
niveau de cette lésion artérielle, les fibres muscidaircs et le- filets nerveux sont inti-

mement soudés aux parois vasculaires. (Walter Moxon. Croonian sections "on the

influence of the circulation on the nervous System. The Lancet, 1881.)

Obs. 87. — B..., 48 ans. Tous les organes, examinés avec grand soin, semblent

parfaitement sains. Au cœur, aucun souffle anormal. Depuis plusieurs semaines, il

se plaint d'accès consistant en une douleur très vive à la région sous-sternale supé-

rieure accompagnée d'étouffement ou plutôt de cessation momentanée de la respi-

ration ; il voudrait pouvoir retarder le mouvement d'inspiration pour ne pas aug-

menter la douleur. Ces accès viennent assez irrégulièrement, leur durée est aussi

très variable, de quelques minutes à un quart d'heure au plus. Le plus souvent, ils

surviennent sous l'influence de la marche, d'un effort, d'un exercice un peu violent.

Du 25 septembre au 14 novembre 1882, il a neuf accès; l'interne du service assiste à

l'un d'eux, le 20 octobre, et constate que le pouls gauche est difficile à percevoir,

landis que le pouls droit est régulier et bien frappé. Le 14 novembre, sans que le

malade ait fait d'exercice violent, sans avoir éprouvé d'émotion, il meurt subitement

•en causant avec son voisin.

Autopsie : Poumons légèrement emphysémateux; foie plus gros qu'à l'état nor-

mal ; reins congestionnés. Cerveau sain ; léger ramollissement de la partie anté-

Tieure et superficielle du bulbe, les racines du pneumogastrique s'arrachent facile-

ment ; les troncs de ces deux nerfs ne présentent rien de particulier ; les nerfs

phréniques, surtout celui de gauche, sont manifestement hypertrophiés. Le myocarde

présente une teinte un peu jaunâtre
;
pas de lésion valvulaire. L'aoyte n'est pas

athéroraateuse, mais elle est d'un rouge vif qui ne disparait pas par le lavage.

L'orifice des artères coronaires est considérablement rétréci ; tout le pourtour de l'inté-

rieur du vaisseau semble occupé par un disque épais, portant un simple pertuis à son

centre. Dans le reste de leur trajet, elles ne semblent pas malades. (E. Henrot, de

Reims. Observation inédite, 1882.)

Obs. 88. — F..., âgé de 70 ans, observé en 1880. Vers o heures du matin, cet

homme, qui avait passé la nuit au violon, est ameué à l'hôpital. A peine était-il

rentré dans la salle qu'il mourait subitement.

AuTûPsiE : .\rtèrcs de la base du cerveau dilatées et flexueuses. L'aorte n'est pas
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athéromatcuse. La région des tempes semble légèrement ecchymosée. Y a-t-il eu un
traumatisme, une chute pendant qu'il était en état d'ivresse? On ne sait, et il a été

impossible d'avoir les antécédents de ce malade. Mais la rapidité de la mort par
syncope, et la lésion si considérable limitée aux artères coronaires, semblent prouver
que ce malade a succombé à une angine de poitrine.

Autopsie : Ventricule gauche très hypertrophié; cordages de la mitrale indurés;

pas d'autres lésions dans le cœur droit ou le cœur gauche.
Les artùrcs coronaires sont le siège d'une dégénérescence athéromateuse considér-able

avec rétrécissement de leur calibre à leur point d'émergence; elles renferment un caillot

résistant et adhérent qui se prolonge jusque dans les petites divisions de ces vaisseaux.

(H. Henrot, de Reims. Obs. inédite, 1882.) -

Obs. 89. — Homme de 64 ans, mort subitement à la suite d'une « sorte d'attaque

d'apople.xie ». Ordinairement bien portant, sauf sensation de constriction thoracique
depuis quelques mois.

Autopsie : Hypertrophie moyenne du cœur, adipose sous-péricardique, dilatation

du ventricle gauche. Aorte parsemée de plaques athéromateuses dures et molles.

L'artcrc coronaire gauche présente un épaiasissemcnl général de ses parois avec rétré-

cissement manifeste de son calibre, très accentué aux 2/3 inférieurs de ta branche ascen-

dante antérieure et aux rameaux qui en partent. L'artère coronaire droite est mains
altérée, légèrement spiro'ide et de calibre normal. {K. Hubeii. k Ueber den Einfluss der

Kranzarterienerkrankungen auf das Herzunddie chronische rayocarditis.)>Virchow's
archiv., 1882.)

Obs. 90. — G. S..., sénateur américain, a eu son premier accès de sténocardie en
1858 et mourut en 1874.

Autopsie : On trouve une atrophie d'une partie du ventricule gauche avec une obtu-

ration complète d'une des artères coronaires, « obturation due à une hypertrophie des

parois du vaisseau ». (Brown-Sequard, cité par Huchard. Revue de médecine, 1883.)

Obs. 91. — G... (Adrien), 32 ans, chauffeur, entre à l'hôpital Tenon, service de
Huchard, le 6 février 1883. Alcoolique, il a contracté la syphilis en 1872. Depuis un
mois, il ressent dans la poitrine des douleurs vagues, survenant pendant son travail,

accompagnées d'irradiations dans le bras gauche, le coude elles deux derniers doigts

de la main gauche. Ces douleurs éclatent par accès, pendant lesquels il est forcé d'in-

terrompre son travail. — Les poumons et le cœur sont en parfait état; ni à la pointe,

ni à la base, dans la région aortique, on ne constate de phénomènes anormaux; il

n'y a pas trace d'hypertrophie cardiaque. Les urines sont claires, assez abondantes,
sans albumine.— Le 1 1 février, à la visite du matin, il se plaint de gène dans la région
précordiale, avec quelques douleurs légères dans le bras gauche. Le malade peut se

lever, et la journée se passe d'une manière assez calme. A 9 heures du soir, il s'é-

.

veille brusquement, se plaint d'une violente angoisse, d'une douleur atroce avec sen-
sation d'étoufferaent dans la région précordiale, se tordant dans son lit. La face
devient violacée, le malade portait constamment les mains au-devant de la poitrine

comme pour y arracher un poids insupportable. Cet état de crise douloureuse accom-
pagnée d'angoisse se prolongea avec des répits divers, jusqu'à 11 heures et demie
du soir, à aucun moment durant cette attaque terminale, le malade ne se plaignit
de douleurs dans le bras. Il succomba vers minuit.

Autopsie : Les poumons sont fortement congestionnés, laissant écouler un sang
très noir à la coupe. Sur le trajet de l'aorte, depuis sa naissance jusqu'aux piliers du
diaphragme, injection énorme se traduisant par un lacis vasculaire extrêmement mar-
qué. Dans la gaine de l'artère à sa partie postérieure, au niveau du péricarde péri-

aortique, ecchymoses au nombre de quatre, situées l'une entre la naissance du tronc

brachio-céphalique et la carotide primitive gauche et trois autres plus basa 2 centi-

mètres environ l'une de l'autre ; leur surface est à peu près égale à celle d'uue lentille.
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En disséquant l'aorte, on trouve une vascularisation très marquée des organes qui

l'avoisinenl, mais la congestion ne s'étend pas jusqu'aux nerfs pneumogastriques. —
A la partie terminale de la crosse aortique, au moment où elle devient verticale,

il existe dans son intérieur une grande plaque d'aortite, longue de 3 centimètres et

demi suivant l'axe du vaisseau et large de 2 centimètres à peu près. Cette plaque est

située à la partie latérale gauche et un peu en arrière de l'aorte ; elle fait une saillie

très marquée dans l'intérieur du vaisseau et n'est nullement calcaire; elle présente

une consistance gélatino-fibreuse, de couleur gris blanchâtre, à bords irréguliers et

surélevés. Une coupe fraîche, examinée au microscope, a montré une prolifération

très abondante du tissu conjonctif au niveau de la tunique interne, et un épaississe-

ment très marqué de la tunique moyenne; la tunique externe est elle-même légè-

rement épaissie, et le tis:?u conjonctif y est plus abondant qu'à l'état normal.

Il n'existe pas au niveau de la plaque d'aortite de dégénérescence graisseuse ou

calcaire.

En continuant d'inciser le vaisseau dans la direction du ventricule gauche, on

trouve une autre plaque d'inflammation au niveau précis de la naissance de la caro-

tide primitive gauche ; aussi, le calibre de cette artère est-il très rétréci et ne présente-

t-il plus que le tiers à peine de l'ouverture normale. Cette plaque fait le tour complet

de la carotide, mais ne s'étend pas à plus d'un demi-centimètre dans son intérieur.

Elle est aussi fibreuse et non calcaire. Plus bas encore, on remarque à la nais-

sance de l'aorte, dans toute la largeur du vaisseau, sur une hauteur de 3 centimètres,

dépassant de 1 centimètre et demi le bord libre des valvules sigmoïdes, une surface

boursouflée de couleur gris blanchâtre, à bord supérieur sinueux, un peu dure au

toucher, mais non calcaire. Il semble donc qu'on ait affaire à de l'aortite relative-

ment récente.

Le muscle cardiaque a une apparence pâle, avec un peu de surcharge graisseuse.

Pas de lésions inflammatoires sur la mitrale ou la tricuspide. Les valvules aorliques

sont suffisantes sans aucune lésion ou trace d'inflammation. Le muscle cardiaque,

examiné au microscope, a été trouvé sain.

Tons les autres organes sont très congestionnés : les reins, le foie, la rate, la pie-

mère, le cerveau, le bulbe ; ils ne présentent aucune autre altération.

Le plexus cardiaque n'a pas été examiné au microscope, mais à l'œil nu, il a été

impossible de constater la moindre trace d'inflammation ou d'hypérémie périaor-

tique. Les ecchymoses qui ont été trouvées en avant de l'aorte n'étaient que l'effet

de troubles asphyxiques qui avaient terminé l'accès ; elles ne peuvent en aucune

façon être invoquées comme cause de l'attaque angineuse.

L'inflammation de l'aorte a produit un rétrécissement considérable de l'ouverture des

artères coronaires. Ces ar:ères elles-mêmes offrent une particularité importante : ainsi,

on ne trouve qu'une seule coronaire naissant au niveau du bord libre des valvules sig-

moïdes; elle a so7i ouverture tellement diminuée sous l'influence de l'inflammation de

iendartère qu'à peine on peut y passer la pointe d'un stylet de trousse très fin. Immé-

diatement après, le calibre s'élargit et reprend son diamètre normal. (H. Hucu.\rd et

Pennel. Revue de Médecine, 18S3.)

Obs. 92. — F..., employé, un peu amaigri, à teint pâle. Ni syphilis ni arpiritisme;

pas d'excès de tabac. Il se plaint depuis un an et demi de crises douloureuses ayant

pour siège la région du cœur étreignant fortement la base de la poitrine avec irra-

diations dans l'épaule, les bras et l'avant-bras gauche (partie interne). Les crises,

séparées d'abord par un intervalle d'un mois, sont devenues plus fréquentes et se

reproduisent actuellement jusqu'à trois et quatre fois par semaine. Elles sur-

viennent à la suite d'une émotion, d'une marche rapide et surtout après un repas

copieux; elles ont une durée d'un quart d'heure à une demi-heure.

A l'auscultation du cœur, au premier temps et à la base, souffle rude ; au deuxième

temps, tendance au souffle. A la pointe, bruits sourds, mal frappés. En outre, le

pouls radial qui. à droite, aune force normale, est très faible à gauche. Pas d'albu-
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mine dans les urines. — Les 13 et 14 décembre, deux crises d'angine de poitrine, et

mort subite.

Autopsie : Poumon droit légèrement emphysémateux vers son bord antérieur. —
L'orifice de l'artère sous-clavière gauche est très rétréci; ce qui explique la fai-

blesse des battements de la radiale du même côté. L'artère carotide gauche et le

tronc brachio-céphalique présentent comme anomalie une origine commune.
Le plexus cardiaque a été l'objet d'un examen minutieux dans le laboratoire de

Cornil. Voici la note remise par Babinski. « Les branches du plexus cardiaque
situées à la base du cœur avant qu'elles ne pénètrent dans le muscle cardiaque ont

été disséquées, soumises aux divers réactifs, puis soigneusement examinées. Sur
toutes les préparations qui ont été faites, oh trouve partout la même disposition. Au
milieu de fibres pâles parsemées de noyaux et paraissant être pour la plupart des

fibres de Remak, on voit des fibres à myéline bien moins nombreuses que les pré-

cédentes. Ces fibres à myéline sont absolument normales. Dans aucune préparation

on ne trouve de fibres en voie de dégénération. C'est là le fait le plus important et le

plus positif que cet examen révèle. »

Le cœur est surchargé de graisse. Le ventricule gauche est très hypertrophié et

dilaté, le myocarde un peu anémié. Les orifices sont normaux, sauf l'orifice aortique

qui est dilaté par des lésions des valvules. La partie ascendante et la partie horizon-

tale de la crosse de l'aorte sont le siège d'une dilatation surtout prononcée au-dessus

des orifices sigmoïdes. Les parois sont épaissies, injectées, et présentent çà et là de

larges plaques calcaires.

La lésion la plus remarquable réside à l'origine des artères coronaires dont le dia-

mètre est réduit à ce point qu'on peut à peine y faire pénétrer un stylet très fin.

Vexamen histologiquc donne donc un résultat négatif en ce sens que sur les 'portions

du plexus cardiaque examinées., on n'a trouvé aucune particularité pouvant permettre de

dire qu'il y a une altération quelconque

.

De l'examen qui pr-écède on est autorisé à conclure que, dans le cas actuel, l'angine de

poitrine a eu pour point de départ la lésion des artères coronaires, que le rétrécissement

de ces artères à leur origine a déterminé une ischémie cardiaque avec névralgie consécutive

des filets ducœur. (Hérard. Bull, de l'Acad. de méd., 29 décembre 1883.)

Obs. 93. — B..., 30 ans, garçon distillateur, entre le 6 juillet 1882 à l'hôpital

Cochin (service de Bucquoy). Habitudes alcooliques, syphilis en 18.")7. Depuis dix-huit

mois, palpitations et dyspnée, celle-ci nocturne et passagère ; le malade se plaint

aussi d'une grande gêne intrathoracique. A son entrée à l'hôpital, faciès pâle et

terreux, orthopnée considérable, membres inférieurs très œdématiés ainsi que le

scrotum. Pouls inégal, petit, fréquent. Le 7 juillet, oppression considérable avec
sensation de strangulation, de resserrement interne, mais sans irradiation doulou-
reuse. Battements cervicaux. A l'auscultation, bruit de galop, souffle systolique et

diastolique au foyer aortique. Matité aortique débordant le bord droit du sternum.
Matité à la base droite avec râles sous-crépitants. Le malade a surtout de nombreux
accès de dyspnée auquel il finit par succomber le 17 juillet.

Autopsie : Dans la plèvre droite, environ 380 grammes de sérosité. Poumons con-

gestionnés et emphysémateux ; cœur hypertrophié et dilaté. Lésions très prononcées
d'aortite avec plaques molles et gélatineuses donnant à la surface interne du vais-

seau un aspect plissé et chagriné. Aorte dilatée, présentant 12 centimètres de circon-

férence ; orifice aortique insuffisant. Au-dessous des valvules sigmoïdes, on trouve
une induration donnant probablement lieu à un rétrécissement sous-aortique.

Les coronaires, surtout la droite, sont rètréctes par des plaques athéromateuses.
(BoRNÈQUE. Thèse sur l'aortite aiguë, 1883.)

Obs. 94. — Homme de 47 ans, malade depuis dix ans. Il souffrait surtout en mar-
chant et était incapable depuis longtemps de faire le moindre exercice. La nuit qui

précéda l'attaque mortelle, il se plaignit d'une douleur rétro-steraale extrêmement
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violente avec sensation d'oppression et de mort imminente. Puis, la nuit suivante,

cette douleur, accompagnée d'irradiations brachiales, revint avec angoisse extrême,

refroidissement des extrémités, petitesse et irrégularité du pouls, toux, expectoration

muco-sanguinolente. Il mourut très rapidement avec des symptômes attribués à un
épuisement du cœur.

Autopsie : Cœur du poids de 14 onces un quart, contenant dans ses cavités un
sang fluide ; ventricule droit un peu dilaté, à parois graisseuses, contenant un gros

caillot; myocarde pâle et graisseux ; muscles papillaires dégénérés; toutes les val-

vules saines.

Au-dessus de la siymoïde aortique gauche, on voit une large plaque uthéromateuse

qui « circonscrit » l'ouverture de l'artère coronaire. (B.irr. Liverpool Médical Institut,

1884. Med. press. and circular, 1884.)

Obs. 95. — F..., propriétaire, 69 ans, robuste et vigoureux.il y a trois ans, rhu-

matisme articulaire et catarrhe bronchique avec dyspnée, sensation de poids vague

à la région précorriiale, ce qui lit croire d'abord à une péricardite. Les bruits du cœur
restent normaux, le pouls est plus fréquent, et les membres inférieurs présentent un

œdème assez considérable ; urines rares, sans albumine. La digitale et la morphine
amènent une amélioration rapide; mais dans le cours de la convalescence, le malade
eut, pendant une heure, un violent accès de douleurs précordiales avec palpitations,

pouls à 100, petit, misérable, sensation d'angoisse rétro-sternale, expectoration de cra-

chats spumeux et teints de sang.

Trois ans après, en 1881, à la suite d'uu refroidissement, nouveau catarrhe bron-

chique avec vive oppression, accès de dyspnée se calmant par le repos et s'accompa-

gnant souvent d'une sensation de poids précordial. Bientôt, il lui est impossible de

se coucher; il doit rester assis, en proie à une angoisse violente. Le pouls est à 140,

régulier et d'une tension normale jusqu'aux derniers moments de la vie, choc pré-

cordial très faible, léger souffle à l'aorte, hypostase pulmonaire.

Le traitement n'a aucun effet. La digitale n'a aucune action, elle paraîtrait même
avoir accru les accidents ; la morphine et le chloral mal supportés ont exagéré

l'angoisse sans provoquer le sommeil. Le malade est bientôt pris de délire, de som-

nolence, de dyspnée, selon le type de Che3-ne-Stokes, et il meurt.

Autopsie : Légère hypertrophie du cœur. Dilatation du ventricule gauche. Myo-

cardite scléreuse, sans dégénérescence graisseuse du muscle.

Les coronaires, surtout la gauche, sont sclérosées et calcifiées ; sa branche descendante

antérieure l'est à un tel point, qu'elle est complètement oblitérée vers le milieu du sillon

antérieur du cœur. (Leyden. « Zeitchr. f. Klin. med.-», 1884.)

Obs. 96. — Homme de 61 ans. Accès d'asthme avec arythmie. En 1881, après un

voyage dans les montagnes, accès de dyspnée, de sensation de constriction thora-

cique pendant la marche, l'obligeant de s'arrêter. Ces accès augmentent à tel point

qu'il est obligé de garder un repos absolu pendant quinze jours ;
l'expression de

l'angoisse est continuelle avec sensation de pression sous-sternale, constriction au

cou, irradiations aux deux bras. Au cœur, battements fréquents, tumultueux ;
choc

précordial, vibrant, diffus; matité cardiaque normale: pouls à 120 et 140. Mort le

sixième jour avec les symptômes d'un affaiblissement graduel du cœur.

Autopsie : Hydrothorax, œdème pulmonaire, adipose péricardique ; dilatation du

ventricule droit. Valvules normales ; ventricule gauche avec foyers de sclérose

diffuse, surtout dans la moitié inférieure.

Tronc de la coronaire gauche libre, mais oblitération par thrombose de sa branche des-

cendante. (Leyden. Loc. cit.)

Obs. 97. — Femme de 66 ans ayant eu pendant la vie des accès angineux.

Autopsie : Œdème pulmonaire aigu, foyers multiples de dégénérescence graisseuse

du myocarde.
Endartérite proliférante et thrombose des coronaires. (Leïden. Loc. cit.)
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Obs. 98. — Homme do 58 ans, d'une constitution robuste, plutôt maigre que pras.

Après une fluxion de poitrine (?) en 1879, accès d'oppression sous l'influence de la

marche, puis quelque temps après des crises angineuscs de six à dix heures de
durée avec œdème pulmonaire aigu. Pas d'hydropisie. Les accès de sténocardie

deviennent nocturnes. A l'auscultation, on trouve tous les signes d'affaiblissement

du cœur : chos de la pointe imperceptible, etc. Les accidents reparaissent en 1882;
en 1883, mort après un violent accès d'angor avec œdème pulmonaire aigu.

Autopsie : Cœur volumineux, ventricule gauche dilaté et hypertrophié. Le myo-
carde présente quelques foyers blanchâtres disséminés, de consistance tendineus^

;

l'endocarde a un aspect fibreux surtout au niveau des muscles papillaires. Endarté-

rite des vaisseaux coronaires.

Les deux coronaires S07it sclérosées dans leurs branches principales et secondaires. La
branche gauche principale est presque entièrement oblitérée. (Leyden. Loc. cit.)

Obs. 99. — S..., aubergiste, S6 ans, entre à l'hôpital le 1°'' décembre 1878. En
1864, pleurésie et péricardite. Il y a un an, il fut pris brusquement en entrant dans

un hôtel, d'un violent accès de dyspnée avec douleur intense existant sur toute

l'étendue du thorax, avec palpitations, sans perte de connaissance ; il croyait qu'il

allait s'évanouir. 11 n'y a pas eu de nouveaux accès de ce genre. Il y a sept semaines,

à la suite d"uu refroidissement, douleurs dans le bras gauche, puis accès de dyspnée

sans toux ni râles.

Etat actuel : Homme robuste, chargé d'embonpoint, face pâle, ictère conjonctival
;

œdème des jambes. Pouls petit, régulier, à 88. Il se plaint d'une angoisse précordiale,

avec douleur constrictive débutant insidieusement et atteignant progressivement

une grande intensité. Cette douleur siège au milieu de la poitripe et s'étend jusqu'à

l'épigastre. Pas de toux ni de vomissement. Signes d'hypostase pulmonaire. Urines

de 800 à 1 000 grammes, très albumineuses. Matité cardiaque peu augmentée ; choc

du cœur très faible; le siège de la pointe est impossible à fixer. Léger souffle systo-

lique à l'aorte. Le 7 décembre, accès douloureux de plusieurs heures. Huit jours

après, dyspnée continue. Souffle systolique à la pointe et au niveau de l'aorte. Bruit

diastolique pur, peu accentué. Urines très albumineuses. — Au commencement de

janvier, insomnie, délire ; douleurs précordiales paroxystiques, se montrant de

temps en temps; le 30 janvier 1879, il succombe à un érysipèle du cou.

Autopsie : Hypertrophie du cœur, surtout au niveau du ventricule gauche; val-

vules aortiqucs suffisantes. Myocardite scléreuse.

L'artère coronaire gauche est complètement oblitérée sur une étendue de 2 centimètres

par un caillot adhérent; au-dessous, l'artère est rétrécie. La coronaire droite est dilatée,

sans altération des parois. {Leyden. Loc. cit.)

Obs. 100. — Homme de S2 ans, entré le 25 mars 1885 à l'hôpital Bichat. Dia-

gnostic : aortite subaiguë avec cardio-sclérose et péricardite; accidents angineux;

épanchement de l'abdomen et du péricarde d'origine cardiaque. Tuberculose pulmo-

naire et épanchement pleural d'origine tuberculeuse.

Autopsie : Tuberculose pulmonaire et pleurale. Péricardite ancienne. Lésions de

l'aortile subaigue et chronique. Légère dilatation de l'aorte.

les artères coronaires présentent une ouverture normale et sont peu altérées dans leur

parcours; cependant, les orifices de presque toutes les collatérales sont très notablement

rétrécis, quelques-uns complètement oblitérés par des plaques d'endartérite récente.

(H. HucHAitD. Leçons sur les mal. du cœur, 1''' édition 1889, obs. de 1885.)

Obs. 101.— M..., âgé de 76 ans. Depuis trois ans, et toujours à l'occasion d'efforts,

ce malade est atteint d'angor pectoris. L'arc sénile est très accentué, les radiales

sont alhéromaleuses, le pouls lent à 60. Il n'existe pas de bruits anormaux au niveau

de l'aorte et de la valvule mitrale. On constate de la matité avec souffle d'un des

côtés du poumon. Trois jours après, il est trouvé mort dans son lit.
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Autopsie : Gangrène sèche des poumons. Cœur hypertrophié. Rien aux orifices.

Les artères cûronaircs sont crayeuses à leur origine sur une longueur d'un centimctre
et l'on peut difficii ment faire entrer une soie de sanglier dims leur orifiee. (Liégeois.

Mémoire inédit sur 1" « angine de poitrine •, Académie de médecine, 1883.)

Obs. 102. — B..., 22 ans, d'une constitution faible, amaigrie, d'un faciès pâle,
aj'ant passé deux ans dans la Guyane, entre à l'hôpital le 10 décembre 1883, se plai-
gnant depuis douze jours de suffocation, surtout lorsqu'il se couche sur le côté
gauche. Les battements du cœur sont énergiques et fréquents, la pointe du cœur bat
au cinquième espace intercostal, au-dessous et en dehors du mamelon. Dans les
régions sous-clavioulaires, la main appliquée perçoit un soulèvement isochrone au
pouls et appartenant aux artères sous-clavières. Pouls radial, fort, plein, fréquent,
dicrote. A l'auscultation, bruit de souflle systolique à la pointe ; à l'oritîce aortique
double bruit de souffle, de va-et-vient. Dyspnée intense. Urines normales.
Le 11 décembre 1883, le lendemain de son entrée à l'hôpital, douleur très vive au-

dessous de l'omoplate gauche. — Le 21 décembre, violent frisson, avec accès de fièvre

(iO° o dans l'aisselle). L'accès se termine par des sueurs profuses à 5 heures du soir.
A 9 heures, le malade éprouve une douleur qu'il déclare épouvantable et qui le fait

suffoquer
: « C'est, dit-il, un fer rouge qu'on lui promène dans le cœur »

; vers
10 heures, cet accès de dyspnée douloureuse s'amende, grâce à une injection morphi-
nes. — Le 2.'5, mêmes phénomènes avec une égale intensité. Accès de fièvre vers midi
et le soir, douleur angoissante avec engourdissement du bras gauche. L'état général
s'aggrave, et le 12 mars, la mort survient au milieu de symptômes asphyxiques.

Autopsie : Adhérences très intimes des plèvres et du péricarde, adhérences très

fortes des deux feuillets péricardiques au niveau de la pointe sur une étendue égale

à une pièce d'un franc. Volume du cœur considérable et pesant 810 grammes. Rétré-

cissement et insuffisance aortiques, avec perforation d'une des valvules sigmoïdes
;

végétations nombreuses sur la face ventriculaire et au niveau du sinus mitro-sigmoï-

dien. Crosse aortique athéromateuse et calcifiée ainsi que les artères poplitées

et tibiales. — Artères du bras, du cerveau, carotides et sous-clavières intactes.

L'aorte présente un point fortement rétréci vers le milieu de la portion horizontale

de la crosse, au-dessous duquel le vaisseau se dilate et se couvre de végétations

multiples. Poumons congestionnés et adhérents à la plèvre. Foie muscade.
Artères coronaires atteintes par le processus athéromateux, surtout dans la partie qui

avoisine leur embouclaire. (A. Hervé. Thèse de Montpellier, 188.Ï. « Symptômes de
Taortite chronique. ») Cette thèse renferme encore deux autopsies d'aortite chronique
avec symptômes angineux. Dans la première, il n'est pas fait mention des coro-
naires ; dans la seconde, il est seulement dit que l'ouverture des artères coronaires

est athéromateuse. L'observation que je viens de rapporter n'est pas absolument
concluante, en raison de la symplomatologie anormale (fièvre, etc.) qu'elle présente.

Obs. 103. — Femme de 36 ans. Depuis quelque temps, elle éprouve des douleurs,

une sensation de poids à la région épigastrique, un sentiment de malaise et de
faiblesse générale, anoxerie légère et insomnie. De temps en temps, surtout après

le repas, elle a de véritables crises de gastralgie qui lui a coupent la respiration ».

L'examen physique ne révèle à ce moment rien de particulier, en dehors dé l'aspect

anémique. Pas de syphilis ni de rhumatisme, mais abus de bière. — Au mois d'oc-

tobre 1883, les crises gastriques deviennent plus fréquentes et plus intenses, puis

elles sont suivies d'une période d'amélioration qui dure jusqu'en février 1884.

A cette époque, nouvelle recrudescence des accidents gastriques. Pendant une
promenade, surprise par la douleur, elle fut obligée de s'arrêter et de se tenir

appuyée à un mur voisin. Elle avait l'air très déprimé, le visage pâle et défait, puis

bientôt cyanose, la respiration était courte et fréquente, la parole brève, elle était en
proie à la plus grande frayeur. Elle expliqua plus tard que la douleur irradiait vers

le cou et sur tout le côté gauche de la poitrine. — Bruits du cœur normaux, sauf le
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deuxième bruit aorlique, un peu plus retentissant et métallique. — Après une série

d'accès qui se répétèrent de plus en plus, elle succomba assez lentement au coUapsus
survenu par suite d'une crise angineuse.

Autopsie ; CEdème pulmonaire aux deux bases. Congestions splénique et rénale.

Ventricule gauche hj'pertrophié. Couche adipeuse étendue sur le cœur, sans dégé-
nérescence graisseuse du muscle. L'aorte, à son origine, est très épaissie (3 à 5 mil-
limètres). Dépôts scléreux sur la valvule mitrate.

L'artère coronaire gauche est normale, mais la coronaire droite présente itne sclérose

très accentuée depuis son origine jusque dans ses points les plus éloignés. A son origine,

en effet, il est presque impossible, même en poussant énergiquement, d'y faire pénétrer

une sonde fine, sans déchirer les tissus. L'examen microscopique révèle, comme signe

de la sclérose de ce vaisseau, une augmentation du tissu conjonctif de la tunique

interne. (Wille (de Memmingen). Munch., Aertzl., Intell. Blatt, 1885. Carl Franck.

Dissert., Munich, 1884.)

Obs. 104. — Homme de 41 ans, bien portant jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Typhus
en 1866. Depuis 1870, il souffre au printemps et à l'automne de douleurs rhumatis-
males. Observé pour la première fois en juin 1882, il présente alors des signes nom-
breux et certains de tabès dorsalis. — Matité du cœur normale. Souffle systolique

et diastolique à la base du cœur. Pouls petit et mou, quelquefois intermittent.

Albuminurie passagère. CEdème malléolaire peu accentué, et à plusieurs reprises
état syncopal léger.

Le 28 décembre, au retour d'une course à la campagne, le malade est pris d'un
malaise subit qui l'oblige à s'aliter. Immédiatement après, il éprouva des douleurs
thoraciques d'une violence telle qu'il poussait des cris aigus et continuels, retenant
sa respiration avec force. Le visage était couvert de sueur, le regard fixe et égaré,
peu cyanose, le pouls petit, irrégulier et fréquent, le choc cardiaque peu percep-
tible. L'opium fut administré sans succès. L'agitation se transforma en délire furieux,

qui au bout d'une heure fut remplacé par un coma mortel.

Autopsie : Poids du cœur : 2G0 grammes ; dégénérescence graisseuse du muscle
cardiaque, principalement de la paroi ventriculaire droite. Athérome très marqué
de la crosse de l'aorte, insuffisance et rétrécissement des valvules sigmoïdes, qui
sont athéromateuses. Il n'existe qu'une artère coronaire, la gauche. Elle se divise,

quelques millimètres après sa naissance, en une branche volumineuse, verticale qui

va se perdre vers la pointe du cœur, et en une seconde branche de moindre calibre,

qui suit le sillon circulaire.

Il est à peine possible, même avec une sonde fine et forçant beaucoup, de pénétrer dans
l'artère coronaire par son orifice aortique, le calibre du vaisseau est envahi par le pi'ocessus

athéromateux jusqu'au 7iiveau de la bifurcation et réduit à une très petite lumière.

(Wille. Loc. cit.)

Obs. lOo. — X..., 57 ans, magistrat, souffrant depuis longtemps d'oppression et

de fréquents accès de dyspnée. Huit jours avant sa mort, il eut à deux reprises diffé-

rentes des attaques subites et intenses caractérisées par une dyspnée extrême avec
sensation douloureuse de poids (angor pectoris). Toutes ces manifestations avaient

été de courte durée, quand il succomba subitement au troisième accès.

Autopsie : Sclérose artérielle généralisée, dilatation et hypertrophie des deux ven-
tricules. Emphysème pulmonaire; reins atrophiés. La portion nécrosée de la paroi
ventriculaire correspond exactement à la branche oblitérée de l'artère coronaire.

Sclérose des coronaires avec thrombose d'une branche de la coronaire droite et « nécrose »

de la paroi postérieure du wntricule gauche. (E. Graser, d'Erlangen. Deutsche Archiv.

i'iir klinische medicin, 1885.)

Obs. 106. — Femme de 68 ans, sujette depuis quatre ans à des accès d'angine de
poitrine. Dans l'intervalle de ces accès, on ne découvre chez celte malade aucune
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manifestation morbide cardiaque, soit par les phénomènes objectifs, soit par les phé-
nomènes subjectifs. Dans ces derniers temps, les accès sont plus répétés; mais les

phénomènes douloureux diminuent et finissent par disparaifre entièrement. Seuls
les signes d'une faiblesse cardiaque persistent dans l'intervalle des accès d'étouffe-

ment. Dans les derniers mois de la vie, on constate l'apparition d'une insuffisance
mitrale avec congestions du foie, des reins et des poumons. La mort survient d'une
façon absolument brusque et inattendue, sans œdème ni asystolie, la malade s'étant
parfaitement bien portée dans la journée.

Autopsie ; Hypertrophie du ventricule gauche ; au niveau de la pointe, paroi très

amincie en un point qui donne la sensation de fluctuation. De plus, on constate
Vathéromasie de l'aorte et des artères coronaires et une myocardite très accusée.
(PosNER. Soc. de méd. interne de Berlin, mars 188o. Deutsche med., Zeitung, 12 mars
1883.) Observation rapportée sous ce titre : « Un cas d'anévrisme du cœur. » Obser-
vation peu concluante, puisque la sténose coronaire n'est pas même mentionnée.

Obs. 107. — Le professeur Carl-Gustav Sautesson (67 ans) ressentit sous l'influence

de la marche une violente dyspnée avec douleur rétro-sternale. Ces accidents se
développèrent de plus en plus, et quatorze jours avant sa mort, il éprouva souvent
des douleurs très violentes sous le sternum avec irradiations dans le côté gauche.
Le jour de sa mort, il put se lever, mais il disait : ic H n'est besoin que d'une mouche
dans mes coronaires pour que tout soit fini ». Cejour-là, il mourut subitement.

Autopsie : Cœur gros et mou, large de 13 centimètres; vers la pointe, lésions mal
limitées; endocarde et péricarde légèrement atteints, valvules normales.

Artcrio-scUrose des coronaires sur une faible étendue. Au sommet du ventricule
gauche, on constatait un caillot thrombosique dans une des bifurcations de cette artère

.

(Eira Journal suédois de Gotenborg, 1886.)

Obs. 108. — Femme de 47 ans, entre à l'hùpital le 19 mars 1886, en proie à une
oppression des plus violentes. Les premiers accès d'oppression datent de deux ans.
A cette époque (au mois d'avril), elle fut prise assez brusquement d'une violente
suffocation avec sensation d'angoisse précordiale. La gène extrême de la respira-
tion était accompagnée d'une sensation de brûlure et de constriction au niveau
du cœur. Elle ne pouvait essayer de se lever sous peine de voir redoubler ses suffo-
cations et ses douleurs. Cette violente dyspnée et les troubles d'angorpectoris furent
les symptômes dominants du début de cette maladie; ils se calmèrent au bout de
quelques semaines, mais en même temps la malade éprouva une céphalée qui n'a
jamais complètement disparu. Elle se souvient.qu'elle urinait plus fréquemment
que d'habitude, et elle raconte en détail tous les symptômes du doigt mort qui se
sont reproduits fréquemment depuis deux ans. — Les douleurs cardiaques au"-
mentent lorsque la malade, au milieu de ces accès d'oppression, ouvre sa croisée
pour respirer un air plus frais; elles prennent parfois une acuité excessive sous l'in-

fluence d'un mouvement un peu brusque. Il y a huit jours, pour la première fois,

œdème des pieds et des jambes. On entend quelques râles d'œdème pulmonaire à
la base des poumons, œdème très limité, qui ne pourrait à lui seul rendre compte
de l'excessive dyspnée de la malade.

,

Le cœur est très hypertrophié, ses battements sont violents, le rythme est régulier,

on ne constate à l'auscultation aucune lésion d'orifice, mais on perçoit assez nette-
ment le bruit de galop des néphrites. Les urines, peu abondantes, n'ont jamais pré-

senté la moindre trace d'albumine. La malade était très améliorée, éprouvait un
grand bien-être, lorsque le 24 mars se déclara une broncho-pneumonie à laquelle

elle succomba le lendemain.

AuTOPSiK : Volume des reins normal. La substance corticale, amincie et résistante

contient dans chaque rein trois ou quatre petits kystes. L'examen histologique,

révèle dans les reins des lésions peu considérables : sclérose des artérioles de la
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substance corticale, dont la lumière est rélrécie. De la périphérie des artères parten

de petites travées conjonctives qui s'enfoncent très peu entre les tubuli contorti.

Cœur volumineux, dilaté; valvules normales. L'aorte présente des lésions d'aor-

tite ancienne et récente. L'orilice des coronaires est induré, mais libre, et leur trajet

ne présente aucune altération.

Examen histologique du cœur : il est très atteint. Sur une coupe des piliers du

ventricule gauche, on retrouve des faisceaux de tissu scléreus. Les artères, même
dans les points sains, offrent des traces d'endopériartérite et envoient des prolon-

gements libreux. L'artcrio-sclérose a donc été le point de départ de la myocardite

interstitielle.

Les vaisseaux artériels sont rétrécis et émettent à leur pourtour des prolongements qui

s'enfoncent entre les vaissciux mtisculaires. (Dieulafoy. « Contribution à l'étude cli-

nique et expérimentale de la maladie de Bright sans albuminurie. > Société méd.

des hop., 1886.)

Obs. 109. — Dans la nuit, en 1886, un malade, âgé de 60 ans, ressent une dou-

leur en plein sternum avec pesanteur et douleur très vive dans les deux bras, le

bras gauche principalement, tout le corps et surtout les extrémités étaient couverts

d'une sueur froide. Respiration libre, pouls plein, un peu lent, régulier. Rien à l'aus-

cultation du cœur et de l'aorte. Le soir, à 5 heures et demie, mort subite.

Autopsie : Cœur large, mou, chargé de graisse, ventricule gauche complètement

vide; aorte saine un peu dépolie à sa surface interne, sans athérome, valvules

mitrale et sigmoïde intactes.

L'artère coronaire droite est épaissie, mais non durcie, perméable. L'artère coronaire

gauche est dure, incompressible, à la coupe son calibre est fort rétréci et ses parois ont

une consistance crétacée. (Lota, de Trinidad. Journal de médecine de Paris, t886.)

Obs. 110. — B..., âgée de 48 ans, marchande ambulante, se plaint depuis huit

mois de douleur dans le côté gauche du thorax, et a toujours toussé depuis cette

époque. Pas de souflle au niveau des quatre orifices, mais un alîaiblissement

notable des bruits du cœur. Léger athérome des radiales; pas d'œdème aux jambes

ni ailleurs. Pouls régulier, mais petit et faible.

Le 18 novembre, à l'heure de la contre-visite du soir, cette malade est prise

d'une crise douloureuse débutant par une sensation de boule remontant de l'estomac

à la gorge. Peu après, elle est envahie par une atroce douleur siégeant au niveau du

sternum. Le bras gauche devient lui-même très douloureux. Les lèvres et la face se

cyanoscnt un peu. La température prise immédiatement avant l'attaque était

de 39°; le pouls très faible battait de H5 à 120 fois pendant la crise douloureuse.

Celle-ci a duré de vingt-cinq à trente minutes environ. On apprend alors que cette

malade éprouve souvent de semblables attaques d'angine de poitrine depuis plusieurs

mois. Ces crises arrivent le plus habituellement dans la seconde moitié de la nuit.

Trois quarts d'heure après cette première attaque, une seconde crise éclate, provo-

quée seulement par lesmanœuvres faites pour examiner la malade. On pratique aus-

sitôt une injection de morphine qui amène du calme. Dans la nuit, vers 4 heures

du matin, elle mourait après avoir été agitée et avoir poussé des plaintes pendant

plus de deux heures.

Autopsie : Dans la plèvre gauche, épanchement séreux, non inflammatoire, de

1 500 grammes. Dans la plèvre droite, adhérences anciennes jusqu'à la partie posté-

rieure. Le poumou gauche, revenu sur lui-même, présente une atélectasie complète.

Rien au poumon droit Le cœur pèse 350 grammes, un peu surchargé de graisse. Le

ventricule gauche semble un peu hypertrophié, et mesure 11 centimètres de lon-

gueur, et le ventricule droit 10 centimètres dans le même sens L'orifice de l'aorte

est manifestement insuffisant par épaississement et raccourcissement de la valvule

sigraoide postérieure. Immédiatement au-dessus des valvules, dans les nids de pi-
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geons, et sur toute l'aorte, plaques d'aortite chronique extrêmement abondantes,
non arrivées encore à la crétificalion ou à l'ulcération.

Les deux orifices des artères eoronuircs sont réduits à des trous presque impercep-
tibles. Quand on ouvre ces vaisseaux, leur calibre est par places presque complètement
disparu, du fait de l'èpuississement des parois. Cet état anatomique se constate dans les

artères du sillon interauriculo-ventricuknre, comme dans les artères du sillon interven-

tricutaire.

Dans la coroiiaire aiUèrieure, au niveau du poi7it ou elle fournit le rameau qui se

diriije èi gauche dans le sillon interaurieulo-ventriculaire, on trouve un coiigulum fibri-

nrux oblitérant complètement le calibre artériel. La circulation était ainsi interrompue,

d'une part dans la partie gauche du cercle artériel interauriculo-ventriculaire, d'autre

part darrs la moitié antérieure du cercle artériel intervenlricidaire ; et en réalité par
conséquent, dans la moitié environ de la substance du cœur.

Le congulum dont il s'agit était adhérent à la paroi artérielle et de coloration blan-
châtre. Il présentait les caractères des caillots d'origine thrombosique déposés peu à peu
dans les vaisseaux au contact des irrégularités de leur surface. Le processus qui a
amené cette coagulation a donc été causé par les altérations athéromuteuses des ai-tères

coronaires. (Mesnabd [de Bordeaux]. Gaz. hebd. des Sciences med. de Bordeaux,
1886.)

Obs. 111. — L..., 46 ans, couturière. Depuis trois ou quatre mois, par moments,
gène respiratoire, poids sur la poitrine, palpitations ; ces phénomènes sont aggra-
vés par les excès de travail ou une marche rapide. — Deux heures après son
entrée à l'hôpital, on trouve la malade assise dans son lit, le tronc soutenu par
des oreillers. Dyspnie intense. Parole hachée, brève, entre coupée de profondes
inspirations bruyantes. Cyanose très accentuée de la face. Congestion pulmonaire
intense ; la poitrine est pleine de râles rendant impossible l'auscultation du cœur
et de l'aorte. Pouh petit, un peu fréquent (82 p.). L'artère radiale est souple, non
athéromateuse. Urine sans albumine. — On entend les bruits du cœur, ils parais-
sent normaux et sont passablement énergiques. Le pouls, au contraire, est petit et

faible, en disproportion évidente avec l'éneigie du choc cardiaque.

Le 17 avril, sept jours après l'entrée, l'état général est devenu excellent.

L... dit qu'elle n'éprouve plus aucune douleur; elle se lève sans aucune gène et se

prépare à sortir dans deux jours. Se sentant fatiguée, elle se couche après son
déjeuner et s'assoupit. Quelque temps après on entend la tète de L... frapper la

table près du lit. La respiration est à peine sensible, les yeux fermés, la face vio-

lacée. Elle meurt en quelques minutes.

AuToi'siE : Rien au cerveau, poumons sains, sans infarctus ; reins et foie normaux.
Le cœur seul offre des lésions très marquées ; il pèse 375 grammes; surcharge grais-

seuse, parois un peu épaissies, surtout celles du ventricule gauche. Eudocardite
végétante de la valvule mitrale ; rien au cœur droit. L'aorte, légèrement athéroma-
teuse, a ses valvules intactes.

L'artère coronaire antérieure présente un épaississement très considérable de sa mem-
brane interne. Au haut du sillon interventricutaire, le vaisseau est rétréci à un très haut
degré; il admet il peine un fil de platine; à ce niveau il est entouré d'une zdne d'aspect
fibreux. (Robert Leudet, Soc. anat., 1886.)

Obs. 112. — 0. A..., 33 ans, atteinte d'asthme et de » désordres fonctionnels du
cœur ». On constate un souffle diastolique à la base du cœur, à l'orifice aortique,
de l'œdème des membres inférieurs et un épanchement pleural à droite. La malade
éprouve des douleurs fréquentes au cœur caractérisées par de vrais accès d'angor.
La dyspnée est continuelle et progressive.

-Autopsie : Deux onces d'un liquide clair et transparent dans le péricarde ; cn^ur
recouvert de graisse pesant 4oO grammes. L'épaisseur de la paroi ventiiculaire
gauche mesure 13 millimètres, celle de la paroi ventriculairc droite 6 millimètres.

HENRI HUCHARD. — U.^LADIES DU CŒUR. oi!
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L'aorte épaissie présente les lésions de l'aortite. L'artère coronaire gauche est saine.

Les fibres musculaires du ctuur ont conservé leur striation, contenant une pelitL'

quantité de granulations, mais elles sont entourées de bandes de tissu adipeux; à

la partie inférieure du ventricule droit (correspondant à l'artère coronaire rétréciel.

Ilot de tissu conjonctif à la périphérie duquel on trouve des fibres musculaires

minces, pâles, à striation peu visible, à noyau à peine appréciable, et plus loin, on
trouve des débris de fibres musculaires. Dans le voisinage de ces îlots, les vaisseaux

sont épaissis et rétrécis.

L'artcre coronaire droite 'présente à un centimètre et demi de soyi origine vne dilata-

tion anivrismale de 8 millimètres de diamèire qui contient un caillot adhèrent à sa paroi,

lequel cependant ne paraissait pas empêcher l'arrivée du sang dans la coronaire ; jAus

loin, elle est épaissie, rètrécie et recouverte de plaques jaunâtres dures au toueUti

.

(Hoffmann. Thèse inaug. de Saint-Pétersbourg, 1886.)

Obs. 113. — J..., 70 ans, atteint d'accès de pseudo-asthme et de douleur dans la

région du cnnir avec irradiation dans les deux bras (angine de poitrine). La mort
survint par atl'aiblissement progressif du cœur.

Autopsie : Cœur couvert de graisse, atrophié ; son poids est de 200 grammes ; ses

cavités sont dilatées. La portion ascendante de l'aorte est épaissie ; mais il existe

peu de lésions dans le reste de son étendue et dans les autres artères.

A l'examen histologique, les fibres musculaires du ventricule gauche sont minces,

contenant une grande quantité de granulations pigmentaires jaunes, amassées

autour de leur noyau, la striation est peu visible. Dans la couche graisseuse sous-

péricardique, les vaisseaux sont altérés, quelques-uns épaissis, avec atrophie des

fibres musculaires dans leur tunique moyenne et accumulation de cellules rondes

dans l'adventice. A la partie inférieure des parois antérieure et postérieure du ven-

tricule gauche, près de la cloison, ilôts de tissu conjonctif; à côté d'eux, capillaires

élargis, et entre les fibres musculaires, amas de globules rouges et vaisseaux

renfermant des caillots. Au milieu des ilôts de tissu conjonctif se voient des débris

de libres charnues; à leur périphérie, les fibres sont sans striation, sans noyau,

presque détruites.

Les plexus nerveux présentent les modifications suivantes : hyperplasie du tissu

conjonctif semé d'une grande quantité d'éléments ronds et fusiformes; protoplasma

contenant beaucoup de granulations, à noyaux peu visibles, épaississement de la

couche endothéliale de la capsule fibreuse contenant les plexus. Ceux-ci se

trouvent dans l'anneau musculaire qui entoure la fosse ovale, dans l'espace pris-

matique formé par la divergence des faisceaux musculaires des oreillettes droite

et gauche.

Les artères coronaires, un peu après leur origine, sont épaissies ; Vartère descendante

est rètrécie, mais yton complètement oblitérée. (Hoffm.\nn. Loc. cit.)

Obs. 114. — Homme de 50 ans, syphilitique depuis dix ans. Début des accidents,

il y a deux ans, par haleine courte, en montant les étages; dyspnée et palpitations;

vertiges, digestions laborieuses. Depuis six mois, douleurs rétro-stornales avec exa-

cerbations; il y a trois mois, accès violent d'angine de poitrine avec irradiations au

bras gauche
;
provocation des accès par les efTorts. Insuffisance aortique avec aortite

probablement d'origine syphilitique. Mort, trois heures après une perte de connais-

sance en se levant.

Autopsie : Aortite intense; insuffisance aortique; aorte abdominale saine; plaques

athéromateuses et foyers calcaires plus ou moins considérables àl'origine de l'aorte.

Uien aux artères périphériques.

Les artères coronaires, sur leur trajet comme cil eur naissance, sont diminuées de ca-

libre par les plaques athéi-omateuscs. (CoRKiL. Journal des connaissances médicales,

1886.)

Obs. 113. — B..., 38 ans, couturière, entre le 13 septembre 1886 à l'hôpital Bichat.



ANATOMIE PATHOLOGIQUE DE L'ANGINE DE TOITRINE 835

l'as d'antécédents héréditaires ou personnels. Au mois de février dernier, après une
lluxioa de poitrine, elle a conservé de l'oppression en marchant, des palpitations, et

depuis un mois ces symptômes se sont aggravés. Dyspnée et étoulîements pendant
la nuit. Depuis trois jours, léger œdème péri-malléolaire.

A son^entrée à l'hôpital, pouls petit, concentré, face cyanosée sur un fond pâle, bat-

tements artériels du cou, accès de dyspnée avec angoisse, sans douleur. La dyspnée
d'effort est le symptôme dominant. — Vers le 15 octobre, accès de douleur vive,

constrictive au creux épigastrique avec irradiation à Thypocondre droit. On
constate alors un retentissement insolite du bruit diastolique de l'aorte, l'augmen-
tation considérable de la matité cardiaque, une étendue plus grande de la niatité

aorlique, un bruit de souffle systolique d'intensité variable traduisant une insuffisance

fonctionnelle de la valvule mitrale. Diagnostic : angine de poitrine à forme pseudo-
gastralgique, aortite subaigué avec myocardite et dilatation du cœur. Le 7 novembre,
mort subite après avoir éprouvé un violent étouffement nécessité par l'effort pour
remonter à son lit.

Autopsie : Traces de péricardite ancienne à la base ; cœur flasque, mou et dilaté

avec élargissement considérable de l'orifice mitral. Très légère insuffisance aortique.
Aortite intense. Epaississement des valvules sigmoïdes. Pas de caillots intra-car-

diaques; aspect lavé de l'endocarde. L'examen histologique démontre l'existence

d'une sclérose du myocarde avec endopériartérite.

L'orifice de la coronaire droite est à peu près normal, quoique un peu rétréci,

mais il laisse passer facilement nue sonde cannelée.

Voiifii.-e de ta coronaire gauche est impossible à trouver, et on m peut en fixer laplace
qu'en disséquant le tronc de la coronaire à l'extérieur ; on trouve ainsi un thrombus adlié-

rent aux parois de l'aiHère qui l'oblitère complètement sur une étendue d'un centimètre.

Quant à l'orifice, il est manifestement fermé par une plaque dure d'aortite ancienne.

(H. Hlchard. Soc. méd. des hôpitaux, 1887.)

Ods. 116. — T..., 84 ans, sans intécédents héréditaires, entre le G mai 1887 à
l'hôpital. Le 3 mars, à 8 heures du soir, il avait éprouvé des douleurs précordiales

très vives avec sensation d'écrasement, d'arrachement, d'étau et irradiations bra-
chiales. En même temps, grande oppression. La crise cessa au bout de quatre
minutes, mais les douleurs du bras et de l'épaule persistaient encore le lendemain
matin. Le surlendemain, même heure, nouvelle crise avec sensation de mort immi-
nente. — La matité cardiaque est augmentée; les battements sont sourds, mal frap-

pés, sans souille
; quelques frottements péricardiques peu accusés. Les 7 et_8 mars, à

5 heures du soir, nouveaux accès. Dans la nuit du 9 mars, oppression sans accès

angineux, et le lendemain matin, la dyspnée domine la douleur. Râles nombreux
dans la poitrine avec matité et respiration obscure aux deux bases. Le 12 mars, à

5 heures un quart, crise angineuse très forte. La nuit du 13 mars n'a été qu'une
longue succession de crises angineuses, et le lendemain la face est très pâle, la res-

piration anxieuse, le pouls rapide et faible. Accalmie pendant la journée quand, à
'.) heures du soir, il poussa un grand cri : il était mort.

Autopsie : Un verre de liquide dans chaque plèvre sans fausses membranes. Pou-
mons très emphysémateux ; aux sommets, des cicatrices, des tubercules calcifiés. II

s'échappe à la coupe des poumons une grande quantité de sérosité spumeuse. Lobes
inférieurs congestionnés ; à la base du poumon gauche, dilatations cylindriques des

branches entourées d'un tissu induré de pneumonie chronique. — Traces de péri-

cardite récente. Cœur volumineux; ventricule gauche épaissi, de teinte feuille morte.

A la pointe, tissu cardiaque friable se dissociant facilement ; mais à la base des gros

piliers, sclérose et induration. Valvule mitrale peu altérée; valvules aortiques saines.

Cœur droit dilaté avec myocarde réduit à une mince couche doublée de graisse.

Aorte peu dilatée à son origine, avec quelques plaques athéromateuses semi-
calcifiées à l'origine des vaisseaux du cou ; mais elle parait saine dans le reste de
son étendue. M, Uobin, qui m'a communiqué celte observation, avait noté que l'ori-
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fice des coronaires entouré de quelques plaques athéromateuscs n'était nullement

rétréci. Mais un examen plus complet nous lit, à Weber et à moi, remarquer les

lésions suivantes :

Les oriOees des deux coronaires sont parfaitement libres et ne présentent aucun
rétrécissement, mais leur trajet est le siège de lésions athéromateuscs intenses.

Les parois de la coronaire gauche sont très altérées, et tous les orifices des collatérales

sont rétrécis ou oblitérés; en deux points de la branche descendante antérieure, on trouve

une véritable oblitération.

La coronaire droite ou postérieure offre une dilatation énorme de son tronc avec plaques

calcaires confluentes donnant au vaisseau l'aspect.d'un tube rigide. Toics les orifices des

collatérales resserres au milieu des plaques calcaires sont aux trois quarts oblitérés. Dins
l'une des branches terminales de la coronaire postérieure, on voit une plaque athéroma-

teuse qui l'oblitère pi'esque entièrement. (Weber. Thèse inaug. de Paris, 18S7.)

Obs. 117. — Gai..., 1-9 ans, alcoolique, entre à l'hôpital Bichatle \l décembre 1885

(service de Hucliardi. Il y a huit mois, après une congestion pulmonaire, on cons-

tate pour la première l'ois l'œdème des membres inférieurs; mais depuis plusieurs

années, palpitations douloureuses survenant au moment de son travail et le foi-

çaut à l'immobilité. Plus tard, accès de dj'spnée et d'angor pectoris ; depuis long-

temps, pesanteur épigastrique ; à l'auscultation, souflle de rétrécissement aortique

et souflle diastolique très léger. 11 meurt d'ime pleuro-pneiimonie droite grippale.

Autopsie : Cœur volumineux, surchargé de graisse; dilatation de la crosse aor-

tique; lésions de la sclérose dystrophique : plaques de sclérose intra-myocardiques

situées à la périphérie de chaque territoire vasculaire obturé.

Orifices des coronaires rétrécis par des dépôts athéromateux. Les artérioles cardiaques

sont toutes le siège d'une endartérite proliférante, et la lumière du vaisseau eH plus ou

moins rétrécie p ir le bourgeonnement de la tunique interne. (H. IIcchard. Obs. Thèse

de Weber, sur l'artério-sclérose du cœur, 1887.)

Obs. lis. — H..., âgé de 64 ans, entre à Thôpital Bichat, service de Huchard.

Ce malade est alcoolique, sans rhumatisme ni syphilis. Depuis un an, essoulllement

par la marche ou par l'effort; depuis quelques mois, accès douloureux rétro-sternaux

qui se répètent à l'hôpital plusieurs fois par jour. A Tauscultation du cœur, à la
"

base, premier bruit aortique sec, second bruit clangoreux sans souffle avec élévation

des sous-clavières, battements artériels du cou, sinuosités et dureté des artères

périphériques. — Diagnostic : artério-sclérose avec aortite chronique et accès an;:i-

neux vrais. Du 24 septembre 1883, jour de son entrée, jusqu'au iH mars, jour de la

mort du malade, on observa une série d'accès augineux qui peu à peu s'atténuèrent

pour faire place à des phénomènes d'asystolie générale. Dans les derniers temps,

une véritable « cachexie artérielle i> s'installe avec œdème des jambes et du scrotum,

accès de pâleur, dyspnée, albuminurie, et le malade meurt lentement avec un affai-

blissement progressif du cœur. (A plusieurs reprises, l'auscultation du cœur inat'i-

quée tous les jours a révélé un léger souflle d'insuffisance aortique.)

Autopsie : Epanchement pleural droit, hypostase pulmonaire, cirrhose cardiaque,

lésions très avancées d'aortite chronique avec légère dilatation et insuffisance des

valvules.

L'étendue des plaques athéromateuses était telle que l'orifice de la coronaire gauche

était fort rétréci et celui de la coronaire droite entièrement oblitéré. (II. Huchard. Loc. cil.)

Obs. 119. — Michel M..., 43 ans, peintre, entre à l'hôpital le 20 novembre 1886.

Sans hérédité morbide, il a eu, il y a trois ans, des accidents légers d'intoxi-

cation saturnine (coliques de plomb). L'an dernier, pleurésie droite. Depuis lors,

dyspnée, palpitations, accès d'angor pour la moindre marche, à ce point qu'il est

obligé de renoncer atout travail. Homme amaigri, paraissant plus que son âge, très

pâle. Les accès angineux surviennent maintenant pendant la nuit, et aux douleurs
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sejoiul une dyspnée constante. Urines non albumineuses. Battements artériels au cou
et à l'épigastre, matité cardiaque augmentée. Souffle rude au deuxième temps et à
la base, pouls de Corrigan. Sous l'inHuence du régime lacté et du traitement ioduré,

il survient un peu d'amélioration quand, en sortant des cabinets, le malade mourut
subitement.

Altopsie : Alhérome généralisé, vaste dilatation de l'aorte ascendante et d"ime

partie de la crosse
;
aorte pavée de plaques calcaires. Cœur hj'pertrophié et dilaté

surtout dans son ventricule gauche vide de sang. .Myocarde dur, couleur feuille

morte, avec surcharge graisseuse à la partie postérieure. Légère symphyse à.

la pointe. Valvules mitrale et tricuspide saines ; valvules aortiques insuffisantes,

plutôt par dilatation de l'anneau que par envahissement de l'athérome. — Reins
volumineux, durs, bosselés, tendance à l'atrophie de l'écorce.

L'artrre coronaire gauche est -perméable, plutôt dilatée, présentant sur son trajet

quelques ilôts de dégénérescence. Son orifice est yiéanmoins en partie recouvert par une

plaque d'athérome qui en bouche la lumière dans un quart enviro?ï de son étendue. C'est

surtout dans la première moitié de la branche verticale antérieure {artère de la cloison)

que l'athérome est le plus développé.

L'orifice de l'artère coronaire droite est introuvable. Il faut presser sur son trajet en

remontant vers S07i origine pour faire à grand'peine apparaître une gouttelette de

sang, qui fixe cette origine. L'orifice ainsi reconnu est panctiforme, caché au milieu des

altérations alhéromato-calcaires de l'aorte; il laisse (i peine passer un crin de cheval,

et il faut le déchirer pour qu'un mince stylet puisse y être introduit. (Hucuard et

H.\LLEz. Soc. méd. des hôp., 1887.)

Obs. 120. — Malade ayant présenté un accès subit d'angine de poitrine, avec ralen-

tissement du pouls, perte de connaissance, dilatation pupillaire, pâleur de la face,

secousses convulsives.

Autopsie : Double lésion de l'aorte avec myocardite fibreuse. Embolie d'une des

artères coronaires qui aurait été diagnostiquée (?).pendant la vie à l'aide de ces symp-
tômes. (KoRCziNSKi. Centralb. f. Klin. med., 1887.)

Obs. 121. — X..., 48 ans, employé de commerce, entre le II avril 1887 à l'hôpital

Laennec, service de Damaschino. Jamais de rhumatisme articulaire aigu ou subaigu.

Son passé morbide comprend toutefois une fièvre typhoïde bénigne à vingt-quatre

ans ; une légère atteinte de fièvres intermittentes, à vingt-six ans ; en 1866, un
chancre infectant ; enfin, il présente des signes manifestes d'alcoolisme. Il vient à

l'hôpital parce que depuis longtemps, il a des crises de palpitations très pénibles,

des vertiges, des éblouissenients, et parfois une sensation de constriction thoracique

très douloureuse et d'étouffemeut. Eu outre, il tousse beaucoup, il n'a jamais eu

d'épistaxis, mais de petites hémoptysies.

L'examen de la poitrine permet de constater des signes de bronchite et d'emphy-

sème, sans tuberculose. Il existe de la voussure précordiale, une augmentation de la

zone de matité, surtout dans le sens vertical ; la pointe notablement abaissée bat pres-

que dans le sixième espace et en dehors du mamelon. La systole est très forte, et la

paroi thoracique est violemment soulevée ; les battements cardiaques sont fréquents.

A l'auscultation, souffle systolique à timbre rude, ne se propageant pis dans l'ais-

selle, plus marqué à la base qu'à la pointe, et souffle diastolique, siégeant aussi à

la base, mais bien moins marqué. Le pouls est plein, régulier, un peu fréquent, sans

intermittence. Les artères sont scléreuses. Les veines du cou sont agitées de batte-

ments isochrones à la diastole cardiaque. Pas d'œdème en aucun endroit du corps.

Foie un peu volumineux, non douloureux. Pas d'albumine dans les urines.

Pendant son séjour à l'hôpital, le malade présenta plusieurs crises d'angine de

poitrine peu intenses et une attaque d'asystolie. Celle-ci était très améliorée par un
traitement approprié, lorsque le malade succomba pendant la nuit, subitement, sans

que l'on ait eu aucun renseignement précis sur ses derniers moments.
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Autopsie. — H3'drothorax d'un demi-litre à droite ; hydropéricarde d'un verre

environ ; très peu d'ascite. Cœur énorme (cœur de bœuf), l'augmentation de volume

portant surtout sur le ventricule gauche. Sur une coupe transversale de la pointe, on

constate : disparition de la cavité ventriculaire droite dont les parois, d'épaisseur nor-

male, sont affaissées; large béancedu ventricule gauche, dont les parois, sont très épais-

sies. Le cœur gauche est rempli par un caillot cruorique facile à détacher. Artère pulmo-

naire normale. Les parois de l'aorte sont épaissies, dures, criant à la coupe ; la paroi

interne montreune abondance toute particulière de lésions athéromateuses, s'étendant

dans toute la crosse et dans les branches qui en partent ; les sigmoïdes aortiques sont

également calciliées et l'expérience du liquide montre qu'il j' a à la fois insuffisance

et surtout rétrécissement. Les orifices auriculo-ventriculaires et leurs valvules, l'orifice

pulmonaire et ses valvules sont normaux.
L'examen histologique du cœur n'a pas été pratiqué. L'auteur de l'observation

fait remarquer que, dans son observation, la possibilité d'une névrite du plexus

cardiaque n'est pas exclue.

les artères coronaires sont athéromateuses, surtout l'nntéi-iewe ; l'orifice de celle-ci,

extrêmement rétréci, n'admet qu'un stylet du vohime d'une aiguille à coudre; celui de

l'artère coronaire postérieure est également un peu rétréci, mais plus largement béant.

(PoTHERAT. Bull, de la Soc. anat., 1887.)

Obs. 122. — Le 9 novembre 1887, à 4 heures du matin, F. D..., âgée de 45 ans

(hospice de la Salpètrière), était en proie à une douleur extrêmement vive qui

l'empêcha de prononcer une parole pendant cinq minutes environ. Sous mes
yeux se succédèrent sept ou huit crises de quatre à cinq minutes chacune, sépa-

rées par des intervalles de dix minutes environ. La première crise douloureuse

remontait à plusieurs années; celle du 9 novembre avait commencé le 8 dans la

journée et s'était un peu apaisée le soir pour reparaître dans la nuit. Après avoir

passé environ une heure et demie auprès de la malade, je la quittai, et dans la mati-

née elle mourut au milieu d'une forte douleur.

Adtopsie : Cœur hypertrophié; aucune altération valvulaire ; tous les orifices étaient

suffisants. Aorte tapissée de plaques laiteuses récentes, sans dépôt calcaire jusqu'à

la naissance de la sous-clavière gauche, à partir de laquelle le vaisseau reprenait son

état normal.

les artères coronaires étaient rêtrécies, surtout à leur embouchure ; le calibre était

tellement rétréci qu'il était impossible de faire pénétrer le bout d'un stylet de trousse. Ce

rétrécissement n'allait pas piîw loin qu'un centimètre. (Berbez. Obs. inédite, 1887.)

Obs. 123. — G..., 51 ans, vitrier, ni rhumatisant, ni goutteux, ni saturnin; ne

fume pas. Début en octobre 1886 par toux sans expertoration sanguine, crises d'étouf-

fement nocturnes apparues vers le mois de janvier, avec douleur épigastrique et

thoracique, et irradiations brachiales. Entré à l'hùpital pour ces accès, il présente

un cœur hypertrophié ; claquement du premier bruit. Pas d'albuminurie, pollakiu-

rie nocturne. Accès d'angor à l'hôpital, provoqués par le moindre mouvement et

soulagés par le nitrited'amyle. Accès du 30 juin, très intense, durant une demi-heure;

grande pâleur consécutive. Douleurs vagues dans les membres, léger œdème des

membres inférieurs; 42 battements cardiaques par minute, pouls imperceptible.

Saignée. Mort dans la soirée.

Autopsie : Quelques kystes dans les reins qui se décortiquent facilement ; atrophie

de la substance corticale. Cœur, du poids de G20 grammes; hypertrophie localisée au

ventricule gauche; pas de lésions valvulaires, cœur dilaté et en diastole, aortite

chronique.

Cornil émet l'hypothèse d'un rétrécissement congénital de la coronaire droite, la

coronaire gauche ayant suppléé à cette irrigation insuffisante jusqu'à l'apparition

des accès angineux par rétrécissement de rorifice gauche.
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Pas d'athérome mr le trajet des coronaires; mais leur orifice est rétréci au point d'avoir

un demi-millimètre de diamètre. L'orifice de la coronaire droite surtout, laisse juste

passer un erin. (F. Regnallt. Bulletin de la Société anatomique, 1887.)

Ob<. 124.— R..., 53 ans. Ménopause depuis trois ans, entre à l'hôpital le 23 décem-

bre 1886, a eu une crise le li du même mois, caractérisée par une douleur au cœur
et des irradiations brachiales gauches, suivie de gène des mouvements des bras et

de la jambe gauche, sans perte de connaissance. A son entrée, hémiplégie gauche
en voie d'amélioration.

Cœur : pointe dans le sixième espace, souffles systolique et diastolique, siégeant

sous la partie moy'enne du sternum; le souffle diastolique est doux, prolongé en jet de

vapeur; pouls bondissant, dépressible, régulier. Au sphygmographe, le crochet carac-

téristique du pouls de Corrigan est remplacé par un plateau. Battements des artères

du cou, double souffle intermittent crural. Douleurs rètro-sternales. Le 2 février,

douleur précordiale, pâleur, angoisse. Mort le 3 février, pendant une nouvelle crise.

Autopsie : Aorte dilatée et athéromateuse (plaques calcaires anciennes et

récentes); aortite subaiguë de l'une des valvules sigmoïdes et rétraction athéroma-

teuse des deux autres. .Myocarde flasque, décoloré. Congestion des bases des pou-

mons. Foyer de ramollissement cérébral occupant le pied de la circonvolution

frontale ascendante droite et un peu la pariétale ascendante.

L'irrigation du cœur se fait par un seul tronc coronaire ; celui-ci s'ouvre dans Vaortc,

au-dessus de la valvule crélifice qui est immobilisée par Vathérome et qui faisait écran

pendant la systole au-devant de l'embouchure de cette coronaire unique. ])e plus, cet

orifice est fort rétréci, autre obstacle à la pénétration du sang ; il a la forme d'une

dépressio7i en cul de poule, et mesure à peine deux millimètres de large. Avec un
stylet introduit dans le vaisseau, on voit que cette artère unique irrigue le cœur
tout entier [division en deux branches antérieure et postérieure) ; le rétrécissement

ne siégeant qu'au Jiiveau de l'orifice, le calibre s'élargit aussitôt après et reprend son

diamètre normal. (Cochez. Revue générale de clinique et de thérapeutique, 1888.)

Obs. 12b. — M..., 42 ans, cordonnier, entré le 25 septembre 1887. Ni rhumatismes,
ni lièvres. Tousse depuis quelques années. Dyspnée d'elTort; depuis quatre mois, il

éprouve en plus, des douleurs rétro-sternales vives et subites, sans irradiations, sur-

tout vers le soir. Accès d'étoufTement avec sensation de barre épigastrique.

A son entrée : pâleur, oppression, dyspnée, quelques râles muqueux aux bases des

poumons. Cœur un peu hypertrophié, battements faibles et par intervalles, bruit de
galop (plutôt tactile). Pas de bruit de souffle. Pouls faible et régulier l'.ti p.). Pas
d'œdémo, ni albumine ni sucre. Les jours suivants, signes de bronchite, crachats

fétides. Syncope le 23 octobre. (M. Huchard remplace le diagnostic d'emphysème avec
bronchite par celui d'artério-sclèrose du ccDur.) Lipothymies fréquentes les jours sui-

vants. Le 30 octobre survient une poussée de congestion pulmonaire avec dilatation du
cœur. Amélioration passagère au bout de quelques jours. Puis, peu à peu, dyspnée
croissante, accès de pâleur, inégalité des deux pouls, œdème des jambes, pouls

veineux jugulaire. La digitale et la caféine ne donnent aucun résultat. Le malade
meurt presque subitement.

Autopsie: Epauchement pleural droit; emphysème pulmonaire. Surcharge
graisseuse du cœur droit. Oreillettes très dilatées (surtout la droite). Insuffisance

mitrale et tricuspide. Amincissement de la paroi ventriculaire gauche dans la région

de la pointe, formant une poche pseudo-anévrismale avec caillots stratiliés sur la face

interne. Dilatation générale du ventricule gauche. — Sclérose dyslrophique des
piliers et des parois du cœur. Très légère aortite (quelques plaques molles dissémi-
nées). Atrophie notable du pilier postérieur du cœur gauche.

Athéromc exce.fsif des coronaires sur tout leur trajet. Leurs orifices sont libres, bien

que celui de gauche soit très petit. Plusieurs branches principales de la coronaire anté-
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Heure sont rétrécics ou oblitéréea. Oblitération de la bra7irhe cardiaque verticale posté-

rieure. (H. HuciiARD et Weber. Soc. méd. des hôpitaux, 1.S88.)

Obs. 126. — G..., b7 ans, entrée le 22 mars 1887, à l'hôpital Bichal. Accès

pseudo-gastralgiqucs d'angine de poitrine, puis accès nocturnes et diurnes sous

l'inlluence des efforts. Rétrécissement et insulTisance aorliques; aortite subaiguii;

dilatation de l'aorte. Signes d'hypertension artérielle ; augmentation du souffle

diastolique de l'aorte sous l'influence des accès. Améhoration par la médication

iodurée ; aggravation par la digitale, l'antipyrine et l'acétanilide. Mort subite.

Autopsie : Emphysème pulmonaire ; rien d'anormal, ni au foie, ni aux reins

(congestion et légère atrophie corticale). Aorte j crosse dilatée (9 centimètres et demi
de circonférence), trèsathéroniateuse, épaissie; lésion orificielle double ; calcification

des sigmoïdes. Cœur, 48o grammes; foyer de myocardite scléreuse avec atrophie

pariétale de 3 centimètres carrés environ, siégeant vers la pointe à l'intersection de

la cloison et de la face antérieure des ventricules droit et gauche. Hypertrophie du
ventricule gauche. Surcharge graisseuse du cœur droit. Artères périphériques

saines. Sclérose dystrophique au microscope.

Oblitération complète de l'orifice de la coronaire gauche. Coronaire droite très athéro-

mateuse et très dilatée. (Huchard. Soc. méd. des hôpitaux, 1888.)

Obs. 127. — Peintre en bâtiments, chez lequel l'atrophie rénale progressive

n'avait encore déterminé aucun phénomène brightique autre que l'hypertrophie du
ventricule gauche

;
jamais il n'avait eu d'oedème

;
pendant les quelques jours qu'il

fut soumis à l'observation, ses urines étaient d'apparence normale et ne conte-

naient pas trace d'albumine ; il n'y avait pas de polyurie. Le malade était en proie à

des accès intenses d'angor pectoris qui se répétaient journellement et se plaignait

en outre, d'une angoisse précordiale permanente. Il mourut dans le cours d'une

crise violente qui se prolongea près de trois heures.

Autopsie : Les reins étaient d'un gris rougeàlre, granuleux, de volume moyen,
pesant 130 et 140 grammes, en voie d'atrophie. Cœur hypertrophié pesant 000 gram-
mes. Aorte épaissie, rugueuse, fissurée et fendillée, semée de saillies et de

plaques gélatinifornies ou indurées.

Les orifices des deux artères coronaires étaient tellement rétrécis çiii'ils étaient à
.

peine visibles, apparaissant comme un point, et ne laissant passer qu'une soie de

sanglier. (Lecorché et Talamo.\ . Traité de l'albuminurie, 1888.)

Obs. 128. — E..., bijoutier, 46 ans, souffre, depuis neuf ans, d'une douleur « pré-

cordiale qui l'anéantit pendant quelques minutes i. Insensiblement les attaques

deviennent plus fortes et plus fréquentes, et, pendant plusieurs années, il n'obtenait

de calme que par le repos à la chambre. Souffle d'insuffisance aortique, un faux pas

du cœur tous les sept ou huit battements, bouffées de râles secs petits et gros

mélangés dans divers points des poumons, lesquels changent de place du jour au
lendemain. Le malade a eu souvent de fortes poussées bronchiques. Peu dyspnéique

le soir, la nuit il se réveille comme suffoqué. Les accès d'angine de poitrine sont le plus

souvent suivis de sensations vertigineuses. Inégalité pupillaire, dilatation et insen-

sibilité à la lumière du côté droit. Mort à la suite d'un accès d'angor.

Autopsie : Ventricule droit" petit, ventricule gauche hypertrophié. Aorte petite à

parois peu altérées. La fibre cardiaque ne parait pas malade dans le cœur droit, mais

l'examen microscopique démontre la dégénérescence du ventricule gauche. État

fenêtre congénital des valvules aortiques.

L'orifice de la coronaire droite est petit, mais très perméable, en rapport avec le

Tolume de l'artère.

La coronaire gauche a son orifice complètement fermé par une plaque alhcromaleuse

d'un blanc jaunâtre qui fait saillie autour de l'orifice et constitue une sorte d'infundi-

huium. Dans cette plaque, se trouve très distinctement l'orifice d'une coronaire supplé-
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menUnre. Dans tout son trajet, la coronaire gauche reste perméable et d'un calibre égal

à celui de la coronaire droite. Les ajiastomoses des deux artères ne sont pas apparentes.

(Thèse inaug. de BuDon, 1888.)

Obs. 129. — Homme de S4 ans. Angine de poitrine pendant plus de trente ans;

un peu d'alcoolisme. Depuis quelque temps, crises d'angor plus fréquentes, et dans

l'intervalle des accès, la gène de la respiration persistait et rendait le décubitus

presque impossible. Faciès pâle, un peu jaunâtre. Faux pas du cœur, ar\'thmie,

e.xtréme l'ailalesse des battemenlss cardiaques. A la base, bruit de roulement à ren-

forceiuent s)'stolique. .Mort subite en allant à la garde-robe.

Autopsie : Rupture du cœur gauche, à 2 centimètres do la pointe au niveau

du bord gauche, 2i50 grammes de sang coagulé dans la cavité péricardique. Athé-

rome généralisé et dilatation delà crosse aortique.

Oblitération de la coronaire gauche par une plaque d'athéromc dure et vitreuse; son

orifice aortique n'est plus marqué que par une dépi-ession ; il est encore possible d'y intro-

duire un siylrt d'un millimètre de diamètre. La coronaire gauche n'a pas perdu son

ralibre dans tout son parcours; elle est oblitérée de place en place par des saillies plus

ou moins anciennes. La coronaire droite est peu altérée et son orifice «'esi nullement

rétréci. (Budoh. Loc. cit.)

Obs. 130. — Homme de 42 ans, sans antécédents morbides. <i II y a environ un

mois, dit-il, j'étais en retard et j'ai voulu presser le pas. Je n'avais pas fait

100 mètres, quand tout à coup je fus arrêté par une douleur au cœur, et ce ne fut qu'à

grand'peine que j'arrivai au chantier. » Depuis, l'oppression n'a fait qu'augmenter,

et il y a quelques jours, les jambes ont commencé à enfler. A son entrée à l'hùpitai,

il se plaint d'une gêne pour respirer dès qu'il fait un effort, et montre au-devant

de la poitrine, vers le bord gauche du sternum, un point fixe douloureux. On ne

constate aucun souftle au cœur; pouls rapide un peu vibrant, mais faible et irrégu-

lier. Battements des jugulaires très marqués des deux côtés. Sensations vertigineuses,

besoin de sommeil incessant. Toux et expectoration depuis quinze jours (congestion

pulmonaire aux deux bases et bronchite sèche dans le reste de la poitrine). Foie

volumineux. Quelques jours après son entrée à l'hôpital, léger épanchement de la

plèvre droite, hémoptysie, avec odeur aigrelette de l'haleine ; apoplexie pulmonaire.

Puis, épanchement à gauche, œdème considérable des membres inférieurs, ascite.

Mort lente au milieu d'accidents comateux et délirants.

Autopsie : Cœur volumineux, dilaté, à parois minces, flasques et décolorées,

rempli de caillots. Dans le reste de l'aorte, plaques laiteuses peu étendues et peu

saillantes, surtout agglomérées au niveau de l'embouchure des vaisseaux libres car-

diaques présentant la dégénérescence granuleuse avec disparition des striations.

Certaines fibres ont subi la transformation vitreuse. Aux poumons, infarctus hé-

morragiques nombreux; épanchement moins considérable à gauche qu'à droite.

Encéphale, foie et reins très congestionnés.

Pas d'athéromc des coronaires. Dans l'aorte, grande plaque boursouflée rouge, qui

occupe tout le pourtour du vaisseau et oblitère ci peu près complètement l'orifice des deux

artères coronaires. Dans ces orifices, il est difficile de faire pénétrer une soie de sanglier.

Cette oblitération ne va pas jilus loin que l'embouchure ; les artères sont perméables dans

tout le reste de leur étendue. (Budor. Loc. cit., 1888.)

Obs. 131.'— P.,., oO ans. Père rhumatisant, mort cardiaque; mère cardiaque dysp-

néique, morte d'hémorragie cérébrale ; frère mort de rhumatisme; doux autres,

frère et sœur, morts en bas âge. Antécédents personnels : fièvre typho'i'de, angines,

douleurs articulaires et migraines dans sa jeunesse. A partir de 20 ans, excès de

tabac, de boissons (thé, café, absinthe). Syphilis à 32 ans; puis, santé relativement

satisfaisante jnsf|u'à il y a six mois. Ace moment, il est pris pour la première fois d'un

accès d'angor bien caractérisé (douleurs précordiales et brachiales, pâleur, suffoca-
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tion). Accès d'abord éloigntis, puis de plus en plus fréquents (aura dans la main
gauche). « Griffe au-devant du cœur. » Petits et grands accès. L'inspection, la

palpation et l'auscultation de la région du cœur ne dénotent rien d'anormal. Seule,

la matité aorlique est accrue (7 centim.). Pouls régulier à 04 pulsations, égal des deux

côtés. Depuis son entrée à l'hôpital, l'état du malade s'aggrave. Les accès augmen-

tent de nombre et de fréquence. Mort subite.

Autopsie : Lésions d'aortite aiguë et chronique intenses de l'aorle thoracique et

abdominale.

« Une des plaques tVaortitc prend naissanee au-dessus des valves gauche et postérieure

et se prolonge sous forme de bande saillante sur la partie corivexe de la crosse. Au
niveau de cette plaque à son origine, on aperçoit l'orifice de Vartère coronaire gauche,

qui est très rétréci; il a à peine l miUimèlre de diamètre; il est à proprement parler

punctiforme, mais il n'est point oblitéré, car on peut y faire pénétrer un crin de brosse.

(Troisier et Hudelo. Soc. méd. des hôp., 1888.)

Obs. 132. — Homme, âgé de 50 ans : double lésion aortique, avec accès vio-

lents d'angine de poitrine, ayant causé la mort.

Autopsie : Aortite assez étendue, et rétrécissement de l'orifice aortique avec insuf-

fisance des valvules sigmoïdes. Le calibre de l'artère coronaire antérieure était nor-

male.

La coronaire postérieure qui paraissait au premier abord dilatée, présentait bientôt, à

un centimètre de son orifice, un rétrécissement marqué. (B.\iiiÉ. Soc. méd. des hôp. ,1888.).

Obs. 133. — Homme de 46 ans, alcoolique, ayant exercé des métiers pénibles

Hydarthrose du genou à 8 ans. Accès angineux d'effort. Insuffisance aortique, ver-

tiges, syncopes. Mort subite.

Autopsie : Cœur en systole ; myocardite interstitielle ; insuffisance aortique. Aorte

très altérée par l'athérome, oblitération presque complète du tronc brachio-cépha-

lique d'une des carotides, etc.

o L'artère coronaire postérieure est un peu rétrécie à son orifice; on y introduit

facilement une soude cannelée et l'on peut constater que les parois de 'l'artère ne sont

pas athéromateuses. » L'artère coronaire antérieure ne présente pas d'altérations, et

son orifice n'est pas oblitéré. (Les auteurs concluent de cette observation — laquelle

constate cependant un léger rétrécissement de l'une des coronaires — que « la

relation de cause à effet entre l'endartérite coronaire et le syndrome angineux

n'est pas démontrée ». (Déjerine et Huet. Sur « l'aortile oblitérante ». Revue de

médecine, 1888.)

Obs. 134. — Malade de 44 ans, ferblantier. Comme antécédents personnels : taba-

gisme, saturnisme, alcoolisme et syphilis. Début de la maladie, il y a trois ans, par

des palpitations et de l'oppression. A son entrée à l'hôpital en novembre 1888, on

trouve les signes d'une dilatation de l'aorte, un souffle systolique à la base au foyer

aortique avec retentissement diastolique, souffle d'insuffisance mitrale. Accès d'an-

gine de poitrine survenant sous l'influence des efforts. Mort subite par syncope.

Autopsie : Aortite chronique des plus intenses avec rétrécissement aortique et

insuflisance mitrale fonctionnelle. Le cœur est volumineux, sclérosé.

Il est impossible de trouver l'ouverture de la coronaire droite; lorsqu'on la suit de

l'crAérieur et qu'on y introduit un stylet, on est arrêté par une plaque athcromalo-ealcaire

qui obture et cache absolument l'ouverture de la coronaire. Celle de gauche laisse passer

le sang par un petit pertuis, mais ses branches sont extrêmement développées. (H. Hu-

ciiARD, 1888, obs. inédite.)

Obs. 135. — Femme de 21 ans. Syphilis congénitale probable. Deux ans avant la

mort, attaques de douleurs dans la poitrine sous l'influence des émotions et surtout

des efforts; pendant la période menstruelle, attaque angineuse mortelle.

Autopsie : Cœur dilalé recouvert d'une couche légère de tissu adipeux. Veines
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coronaires non distendues. Le ra3'0carde présente une coloration gris jaunâtre du

muscle, à consistance ferme. Valvules normales. Tunique interne de l'aorte opaque,

ridée vers les coronaires. Au microscope, épaississement fibreux et dégénérescence

graisseuse des tuniques do l'aorte. Pénartérile, endartirite des coronaires qui ferment

leur lumière. Elles sont saines dans d'autres parties de leur étendue. Un peu de

périnévrite. Le m3'0carde présente une augmentation du tissu connectif autour des

libres musculaires. L"aorte était de couleur grisâtre avec aspect cicatriciel et épais-

sissement libreux de ses tuniques.

Endarlérite des petites artères se rendant aux fibres musculaires, u Les orifices

des artères coronaires sont très petits, admettant à peine l'introduction d'un stylet. (Wild.

The médical chronicle, 1889.)

Obs. I3fi. — L.., Oo ans, malade depuis sept ans. Chancre induré, à 32 ans.

Dyspnée, arythmie cardiaque, douleurs angineuses, mort subite, le 16 juin 1888.

Autopsie : Cœur énorme, très hypertrophié. Foyer de sclérose lilanchàtre au niveau

de l'angle formé par la cloison et la paroi postérieure du cœur. Aorte peu athéro-

mateuse, tandis que les coronaires sont très altérées. La branche verticale posté-

rieure de la coronaire droite (ou artère du sillon vertical postérieur) en rapport avec

le foyer scléreux, est le siège d'une oblitération complète. (H. Hl'chard. Obs. inédite,

1889.)

0ns. 137. — Homme de 39 ans, alcoolique. Début de la maladie en 1882 par des

palpitations et la dyspnée d'effort. Double souffle systolique et diastolique à la base.

Douleurs rétro-sternales. Symptômes d'asyslolic auxquels le malade succombe après

un mois.

•ViTOPsiE : Dilatation aortique, rétrécissement et insuffisance de l'aorte. Aortite

subaiguë entée sur une aortite chronique. Cœur hypertrophié avec sclérose dystro-

phique. Néphrite interstitielle.

Les artères coronaires sont atteintes d'endarlérite, surtout celle de droite, qui est pres-

que oblitérée à son origine et qui prescrite sur son parcours des rétrécissements nom-
breux. (H. Hlcuaud. Leçons sur les maladies du cœur, 1™ édition. 1889; 2"^ édition,

1892, p. 486.)

Obs. 138. — Observation d'angine de poitrine.

Autopsie : Oblitération partielle de l'artère coronaire droite. (Israël. Berlin, Klin.

W'och, 13 août 1889.)

Obs. 139. — Femme de 29 ans, sans antécédent syphilitique ou rénal. Mort par

angine de poitrine avec syncopes.

Ai'TOPsiE : Dégénérescence graisseuse des muscles papillaires; plaques d'athérome

circonscrivant l'orifice aortique et l'orifice des artères coronaires, surtout ii gauche.

(OwE.N. Brit. med. Journ., 19 octobre 1889.)

Obs. 140. — D..., ancien matelot, 47 ans; abus alcooliques; lièvre intermittente

•en Chine. Il y a quatre ans, céphalée, palpitations, sensation d'étouffement; puis,

pollakiurie nocturne sans polyurie, vertiges. Artères radiales et temporales dures et

flexueuses. Au cœur, dédoublement du premier bruit à la pointe, et claquement

diastolique intense au foyer aortique. Crises d'angine de poitrine auxquelles il suc-

combe.
AiTOPsiE : Rein droit petit, bosselé, granuleux, kystique. Rein gauche moins

altéré. Foie petit et atrophie; cavité abdominale renfermant plusieurs litres de

liquide louche, floconneux (péritonite, péri-hépatique). Rate petite (80 gr.) à capsule

épaissie. Cœur (530 gr.), dont l'hypertrophie porte surtout sur le ventricule gauche

(2 cent, d'épaisseur des parois). Parois des oreillettes et du ventricule droit, nota-

blement épaissies. Péricarde hypérémié, parsemé de petites houppes fibrineuses.

On trouve èi l'intérieur du ventricule gauche un kyste fibrineux gros comme une forte
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noisdle adhèrent seulement à la pointe du cœur. Ce hjstc a été le point de départ d^cni-

bûties midtiples des coronaires. On observe en effet, dans la paroi du ventricule gauche,

plusieurs infarctus occupant tout ou partie de l'épaisseur de la paroi. Les artères coro'

naires sont très élargies, leurs parois sont épaissies. (Grasset. Du vertige cardio-vascu-

laire ou vertige des artério-scltreux. Montpellier médical, 1890.)

Obs. 141. — J.., cultivateur, 63 ans, fièvre typhoïde àl'âge de 10 ans. .Jamais de rhu-

matisme ni de syphilis ; excès tabagiques depuis 42 ans (chique et fume ; « avait tou-

jours du tabac dans la bouche, sauf à l'heure du repas ». Excès alcooliques, souffre

d'oppression et de douleurs angineuses depuis le 13 septembre 1889. Les crises angi-

neuscs se font ensuite sentir à l'épigastre (angine de poitrine pseudo-gastralgique),

puis au sternum et aux bras. Le 3 février 1890, mort subite.

AcTOPsiE : Un litre et demi de liquide citrin dans la plèvre gauche ; deux litres

environ du même liquide dans la plèvre droite. Emphysème et œdème pulmonaires.

Reins et foie congestionnés. Péricarde normal ; cœur gros, rempli de sang noir et

liquide. Kpaississement des bords libres des valvules mitrale et tricuspide. Plusieurs

foyers de « myocardite » au niveau de la partie antérieure du septum. Aorte suffi-

sante.

Les orifices des eoi'onaires sont libres. La coronaire postérieure présente quelques

plaques d'endartérite satis oblitération vusculaire. L'artère coronaire antérieure laisse

voir au niveati d'une de ses deux branches principales {la branche descendante), immé-
diatement après sa bifurcation, un rétrécissement dû à une plaque d'endartérite qui en

a amené l'obstruction presque totale. j> (11. Aldéol'd. Revue médicale de la Suisse

romande, 20 mai 1890.)

Obs. 142. — Malade apporté mort à Fhùpital Bichat en 1890. Peu de renseigne-

ments sur sa maladie antérieure ; on apprend seulement que, depuis plusieurs mois,

il s'arrêtait sans cesse pendant la marche ou à la suite d'un effort, et qu'il se -plai-

gnait de souffrir au niveau de la région sternale. Mort subite à 49 ans.

Autopsie : Cœur volumineux (6oO grammes), sans caillots, avec surcharge grais-

seuse du ventricule droit. Plaque d'atrophie à la face postérieure et inférieure du
ventricule gauche. Pas d'insuffisance aortique, mais plaques nombreuses d'aortite

ancienne.

Les orilices des deux coronaires sont largement ouverts, sauf celui de la posté-

rieure plus petit qu'à l'état normal ; dans leur trajet, elles sont très athéromateuses.

Les branches ventriculaires obliques de la coronaire gauche sont très athéroma-
teuses. Une dissection attentive des branches les plus importantes permet de reconnaître

une oblitération complète de la première branche ventrieulairc oblique issue de la verti-

cale antérieure. La coronaire postérieure est moins altérée; cependant, l'artère du sillon

vertical postérieur est le siège de deux rétrécissemcyits très prononcés allant presque jus-

qu'à l'oblitération. (H. Huciurd. Obs. inédite, 1890.)

Obs. 143. — M. J..., 78 ans, entré à l'hôpital le 17 mars 1889 avec les symptômes
suivants : dyspnée douloureuse, douleurs rétro-slernales, œdème des membres
inférieurs, congestion des bases pulmonaires, signes d'emphysème, battements du
cœur sourds et irréguliers. Deux jours après, mort subite.

Autopsie : Quelques plaques d'athérome sur les artères basilaires
; rien au cerveau.

Sclérose légère des reins et surtout du rein gauche. Foie muscade. Rate dure au
toucher avec de nombreux infarctus et dépressions cicatricielles. Athérome artériel

généralisé. Sclérose intense à la partie inférieure de la cloison au voisinage de la

pointe. Cette sclérose est due à la confluouce d'un certain nombre de foyers occu-

pant surtout la moitié gauche de la cloison. Ces foyers empiètent sur la paroi anté-

rieure du ventricule gauche, et en particulier dans la région correspondante à la

branche verticale antérieure.

les coronaires à leur origine sont parfaitement perméables, mais sur leur trajet on
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constate de nombreuses plaques (.Vathérome. La branche verticale antérieure (ou artère

du sillon vertical antérieur) est très ath&romatntse et complètement oblitérée à son ori-

gine. Au 7iiveau et au-dessous du point oblitéré, on voit se détacher quelques collatérales

atrophiées. (Huciiard, en collaboration avec Weber. Soc. méd. des hop., 1891.)

Obs. 144. — Homme de 44 ans, ferblantier. Antécédents pathologiques : alcoo-
lisme, syphilis, saturnisme et tabagisme. Signe d'aortite chronique avec dilatation de
l'aorte. Symptômes d'angine de poitrine. Diagnostic : aortite aiguë dans le cours d'une
aortite chronique avec accidents angineux ; rétrécissement et insuffisance aortiques

;

insuffisance mitrale et tricuspidienne fonctionnelles par dilatation aiguë du cœur;
artorio-sclérose du myocarde et du rein. .Mort assez rapide, en huit jours, parasys-

tolie.

Autopsie : En outre des lésions absolument confirmatives du diagnostic porté pen-
dant la vie, on trouve une oblitération complète de l'artère coronaire postérieure par un
dépôt athéromateux oldurunt lembouchure de ce vaisseau. (H. HucaARD. Leçons sur les

maladies du cœur, f" édition, et 2" édition, p. 484. Leçons sur les aortites. {Progrès

médical, 1802.)

Obs. 14S. — B..., GO ans, entré à l'hôpital le 10 juin 1891 pour une dyspnée dou-
loureuse avec œdème notable des membres inférieurs. .\ l'examen, absence de choc
précordial, dilatation cardiaque, arythmie. Pas de bruit de galop, ni de souffie. Le
moindre elfort provoque de la douleur rétro-sternale et de la dyspnée. Mort subite.

le l.ï juin.

AtTOPsiE : Cœur, très augmenté de volume
; poids, UiO grammes (sans caillots)

;

forme globuleuse. — La section auriculo-ventriculaire gauche laisse voir des cavités

dilatées. .Mais déjà à l'inspection, on remarque que la partie intérieure de la face

antérieure du ventricule gauche est comme déprimée ; à la palpalion, on sent moins
de résistance sous le doigt que partout ailleurs. L'ouverture du cœur gauche montre,
en effet, qu'il s'agit là d'un amincissement notable de la paroi (4 à o millimètres au
plus), qui augmente d'ailleurs à mesure qu'on se rapproche de la pointe. Au toucher,

la région atrophiée donne une consistance dure, peu élastique, tandis qu'à l'extrême
pointe, au centre du foyer, on éprouve la sensation du cartilage. .A la vue, la paroi
cardiaque est remplacée presque entièrement par un tissu blanc, ferme, lardacé

; le

scalpid ne peut qu'entamer la plaque cartilagineuse dont l'étendue mesure un peu
plus d'un centimètre carré. Examinée du côté du péricarde, la région atrophiée est

manifestement envahie par une couche de graisse dans laquelle se perdent les vais-

seaux.

Du côté de l'endocarde on aperçoit un caillot fibrineux considérable accolé à la

paroi atrophiée. Ce caillot est très adhérent et se détache avec peine, .\u-dessous de
lui. les trabécules pariétaux sont durs, blanchâtres, sclérosés et atrophiés. Les petites

dépressions formées par leurs entre-croisements sont remplies par les prolongements
du caillot (ce qui semble expliquer son adhérence). Celui-ci mesure dans sa plus
grande épaisseur 1 centimètre et demi, et dans son plus grand diamètre 3 centi-

mètres environ. Tout autour de lui, dans un rayon de 2 à 4 centimètres, l'endocarde

a l'aspect blanc nacré, scléreux, déjà constaté au niveau même de la région atro*

phiée. L'n trabécule volumineux, dirigé verticalement, limite le caillot du côté du
ventricule. Il envoie de sa partie moyenne un cordage très délié, long de 3 centi-

mètres, qui se dirige transversalement vers l'intersection de la cloison avec la paroi
ventriculaire. 11 est probable que ce cordage a joué un certain rôle dans la formation
du caillot.

La cloison participe à l'atrophie scléreuse par sa partie inférieure.

Les piliers de la mitrale et les cordages qui en naissent sont légèrement atrophiés
et sclérosés. Quelques plaques jaunes recouvrent la grande valve de la mitrale. Mais
les bords libres de cette dernière ne sont pas épaissis. L'orifice mitral est dilaté

(insuffisance mitrale fonctionnelle).
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Les valvules sigmoïdes de l'aoï'te sont saines. Sauf quelquespetites plaques à peine

visibles dans le voisinage des orifices coronaires, la paroi aorlique n'est pas ou peu
atteinte par l'athérome.

Les coronaires, par contre, présentent des altérations très considérables. Tout

prés de son orifice, qui est sain, la coronaire antérieure se divise en deux grosses

brancbes. Le tronc de cette artère, qui atteint ordinairement une longueur d'un cen-

timètre environ, est à peine indiqué. Il est vrai qu'il est rétréci et déformé par une

plaque saillante d'athéronie. Des deux grosses branches de division, l'une, horizontale,

contourne la base du cœur. Elle est dilatée, pavée de dépôts athéromateus au milieu

desquels on distingue quelques rares orifices de collatérales. A 3 centimètres environ

de son origine, au point où elle contourne la base de l'auricule gauche, on trouve

un point nettement rétréci, mais non oblitéré. Au delà, l'athérome se continue avec

moins d'intensité. Après avoir émis de nombreuses branches descendantes, dont

l'une, plus importante à la face antérieure du ventricule gauche, elle se ramifie sur

la paroi postérieure du cœur.

La seconde branche de division de la coronaire antérieure, ou verticale antérieure,

est remarquable par les lésions qu'elle présente. Très rétrécie dès sa naissance, elle

ne tarde pas à se diviser en deux branches secondaires ; l'une, dirigée obliquement

vers les parois du ventricule gauche, est perméable. Toutefois, le cours du sang devait

être entravé à partir de la moitié inférieure de son parcours par un petit caillot

accolé et adhérent à la paroi (thrombose pariétale). Les orifices des collatérales de

cette artère vcntriculnire sont partout visibles. Quant aux parois elles-mêmes de

l'artère, elles sont relativement minces, comme atrophiées.

La seconde branche de division du tronc rétréci de la verticale antérieure n'est

autre que l'artère du sillon vertical antérieur. Dès son origine, cette artère est trans-

formée en un cordon fibreux sur une longueur de 2 centimètres. La lumière du

vaisseau est complètement effacée sur une coupe transversale de son bout périphé-

rique tandis qu'à son extrémité supérieure, elle a la dimension d'un millimètre à

peine de diamètre. Immédiatement au-dessous du cordon fibreux, l'artère du sillon

donne naissance à Varlère de la cloison. Celle-ci, quoique perméable, est atrophiée;

elle pénètre dans le myocarde au niveau de l'angle formé par la paroi de l'infundi-

bulum pulmonaire et le bord antérieur de la cloison. Quant à l'artère du sillon ver-

tical antérieur, elle poursuit son trajet représenté exactement par l'intersection de

la cloison et de la paroi antérieure du cœur. Après avoir fourni une branche super-

ficielle et quelques petites collatérales au myocarde de la cloison, elle se divise à

mi-hauteur du cœur, en deux branches terminales d'égal volume. L'une de ses bran-

ches suit la direction de l'artère, l'autre se porte obliquement h gauche sur la partie

inférieure de la face antérieure du ventricule. Cest dans l'angle formé par ces deux

branches terminales que se trouve compris le foijcr d'atrophie scléreuse de la pointe. Le

tissu adipeux qui les enveloppe facilite leur dissection et permet de les suivre jusqu'à

leur terminaison autour de la plaque cartilagineuse de la pointe.

La coronaire postérieure, quoique très athéromateuse, est loin d'offrir des lésions

aussi intenses. Le tronc de cette artère est un peu déformé par les dépôts d'athé-

rome mais non dilaté. Les branches qu'elle envoie au ventricule droit rampent dans

un tissu adipeux très abondant. Aucune d'elles n'est oblitérée, sauf peut-être l'artère

du sillon vertical postérieur que nous avons perdue à 2 centimètres environ de la

région de la pointe, et dont le calibre paraissait un peu rétréci.

L'absence de dilatation compensatrice de cette artère s'explique, dans une certaine

mesure, par la présence d'une coronaire supplémentaire volumineuse, qui vient irri-

"uer toute la face antérieure du ventricule droit. Cette artère décrite par Vieussens,

sous le nom d'artère graisseuse, présente chez notre malade un développement inu-

sité, à tel point qu'on pourrait fort bien admettre l'existence d'une troisième coro-

naire à en juger par son calibre et par les trois orifices distincts constatés dans la

région sigmoïdienne.

En résumé, il existe chez ce malade une sclérose manifeste avec atrophie de la
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région de la pointe, et une lésion artérielle dont le siège bien précis nous oblige à
établir une relation do cause à ell'et. II est impossible de ne pas tenir compte des
lieux d'élection du foyer scléreux et de l'oblilération artérielle. Quant à la tbronibose

pariétale de l'artère ventriculaire gaucbe, elle a dû, à notre avis, jouer un rôle impor-
tant et provoquer la mort subite par syncope.

L'étude des coupes histologiques de la paroi atrophiée et des parties voisines res-

tées saines en apparence, permet de constater les particularités suivantes : ilôts

musculaires para-artériels de la sclérose dystrophique surtout apparents à la péri-

phérie du foyer scléreux; vastes champs de sclérose environnés de tissu musculaire
parfaitement sain et à limites festonnées ; ces dentelures des nappes scléreuses sont

formées par des prolongements musculaires renfermant le plus souvent la section

d'un vaisseau ; les artérioles sont en général peu altérées, mais Tendartérite est très

manifeste sur un certain nombre d'entre elles. La transformation scléreuse de la

paroi occupe de préférence la moitié interne de la coupe. Ni le péricarde, ni l'endo-

carde ne semblent prendre part au processus : zone de fibres musculaires séparant

ces deux membranes des champs de sclérose. Ceux-ci sont formés par un tissu en
général peu dense et qui ne parait pas avoir atteint son entier développement.
Dans les piliers de la mitrale, on retrouve de petits foyers de sclérose diffuse au

voisinage de l'endocarde enflammé (sclérose par propagation). Ici, on ne retrouve

pas de dégénérescence granulo-graisseuse en masse des fibres cardiaques comme
dans le foyer pariétal. (H. Hl'chard et Weber. Soc. méd. des hôpitaux, 1891.)

Je termine par cette observation, donnant sur l'autopsie une relation

complète, qui me parait importante en raison du triple intérêt qu elle

présente : par les nombreux rétrécissements constatés sur le trajet des

coronaires
;

par l'étendue des lésions scléreuses du myocarde en

rapport avec les sténoses artérielles ; enfin, par l'existence d'une circu-

lation complémentaire effectuée aux dépens de l'artère graisseuse de

Vieussens.



PLANCHE III

ANGINE DE POITRINE CORONARIENNE

Fig. G4. — «, a\ plaques d'aortile chronique (athérome).

b, plaques d'aortile bouchant l'ouverture de la coronaire gauche.

c, ouverture de la coronaire gauche presque complétemenloblitérée, ne laissantpas

'même traverser une soie de sanglier. De l'autre cùté, ouverture de la coronaire

gauche perméable et normale dans laquelle pénètre facilement un gros stylet.

(Dans tout le parcours de son trajet, elle était même dilatée.)

d, e, petites ouvertures de coronaires supplémentaires.

PLANCHE IV

AORTITE AVEC ANGINE DE POITRINE

Fig. 05. —a, a, plaques d'aortile chronique.

b, légère dilatation de l'aorte.

c, artère coronaire gauche dont l'ouverture rendue irrégulière par une plaque athé-

romateuse est très rétrécie.

c', artère coronaire droite complètement oblitérée et dont l'ouverture est trans-

formée en sept ou huit petits pertuis absolument imperméables.
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aorliquc, cardio-aortique.

Rôle de l'hypertension artérielle dans la production des hémorragies diverses :

métrorrhagie, hémoptysies utérines ou menstruelles, épistaxis et hémoptysies des

adolescents et des arthritiques ; leur traitement.

La tension artérielle dans l'épilepsie, l'excitation maniaque, l'hémorragie céré-
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brale, la migraine {migraines menstruelles), dans la syncope locale des extrémités,

dans les névralgies, la sciatique.

La tension artérielle dans les maladies du sang, du cœur et des vaisseaux
;

chlorose, cardiopathies diverses, affections de l'aorte, néphrite interstitielle, goitre

exophtalmique, angine de poitrine (cause de l'attitude verticale des angineux)
;

dans les intoxications, les maladies de l'appareil respiratoire.

Hypertension passagère et hypertension permanente. — Rapports pathogéni-
ques entre l'hypertension permanente et le développement de l'artério-sclérose. —
L'hypertension précède et produit la sclérose artérielle. Exemples à l'appui et

objections ; le tonus vasculaire.

CARDIOPATHIES DE LA MENOPAUSE. Six formes. Artério-sclérosc, et tachycardie de
la ménopause. — Accidents cardiaques de la puberté (fausse hypertrophie de crois-

sance). — Rapports de la migraine ophtalmique avec l'artério-sclérose ^débuts
migraineux de l'artério-sclérose). — Dangers des névroses vaso-motrices.

Pages 38 à 56

CINQUIÈME LEÇON

LA TENSION ARTÉRIELLE DANS LES MALADIES (nx)

II. Hypertension artérielle (fin).

Symptomatologie de l'hypertension artérielle.

I. Symptômes vaso-motelrs ou vascclaires : Algidités locales, syncopes locales des

extrémités, douleurs rhumatoïdes, vertiges, céphalée, troubles visuels, somnolence,
accès de pâleur, etc., symptômes dus à la vaso-constriction. — Bourdonnement
d'oreilles, vertiges congeslifs, paresse de la mémoire et de l'intelligence, légère

excitation psychique, céphalalgie congestive et pulsatile, etc., symptômes dus à la

vaso-dilatation active.

Caractères du pouls : plein, fort, vibrant, résistant dans l'hypertension due à la

vaso-dilatation; serré, concentré, cordé et tendu dans l'hypertension due à la vaso-

constriction. — Pouls rétracté et résistant, avec fausse apparence de petitesse

(opinion de Sénacl. Exemple de contracture artérielle généralisée dans un cas de
saturnisme aigu, avec terminaison fatale. — Pouls régulier, sans intermittences

ou inégalités dans les pulsations de la même artère. Inégalité des deux pouls
(pouls gauche moins fort). — Tachijcardic de Thypertension, en désaccord avec

une loi de Marey. .Mensurations sphygmométriques. Tracés spbygm'ographiques.

Conditions morbides (état fébrile, hémiplégie, etc.) capables d'abaisser l'hvper-

tension. Hémi-hypertension artérielle.

I. Symptômes aortiijles : Retenthsemcnt diaslolique de l'aorte. Son siège, à droite du
sternum, ses caractères cliniques, sa cause de production : augmentation de la

tension dans le système aortique. Diagnostic avec le retentissement diastolique de
l'artère pulmonaire, situé à gauche du sternum, et indice d'une augmentation de
tension dans la petite circulation. — Diagnostic avec le « bruit dangereux » de
l'aorte, indice d'une dilatation de ce vaisseau. Insuflisance aortique fonctionnelle.

— Hypertension artérielle, cause d'artérite généralisée (opinion de Boerhaave). —
Tableau des maladies avec retentissement diastolique de l'aorte ou de l'artère

pulmonaire. Cardiopathies artcrielUa avec retentissement diastolique de l'aorte
;

cardiopatiiies vukulaires avec retentissement diastolique de l'artère pulmonaire.
III. Symptômes cardiaques. — Bradyeardie, tachycardie, palpitations, modilications

du choc précordial. Bruit de galop mésosystolique ou bruit de trot : proloniralion

de la systole et polysystolie. — Dilatation aiguc du cœur. Cardiectasie par perte

d'élasticité du myocarde, et cardiectasie par perte de contraclilité. Insuffisance

mitralo fonctionnelle, conséquence de la cardiectasie. Caractères du souffle de
rinsuflisance fonctionnelle. Bruits de galop.
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IV. Symptômes viscéraux. '— Congestions, hi-morragies capillaires, épistaxis, etc.

Dyspnée d'effort (dyspnée de Corvisart), polyurie, etc. ^ Exemples d'épistaxis et

d'hémoptysies précédant de plusieurs années l'évolution de l'artério-sclérose.

Pronostic. — Hypertension passagère, prolongée ou permanente.
Tr.\iteme,\'t. —• Plusieurs indications : a) Combattre Vhypertension dans ses causes :

alimentation, réduction des boissons, proscription des médicaments vaso-constric-

teurs ;
— b) Combattre l'hypertension dans ses conséquences : médicaments artériels

vaso-dilatateurs : iodures, nitrites; action de la saignée générale.

Conclusion : La thérapeutique de l'hyperte.nsion artérielle est une thérapeutique

préventive de l'artério-sclérose, des cardiopathies artérielles, etc. Pages 39 à 77

SIXIÈME LEÇON

ARTÉRIO-SCLÉROSE

I. Exposé clinique.

Observations d'artério-scléroses du rein, du cerveau, du cœur. Dans les cardiopathies

artérielles, absence de cycle mobide spécial aux cardiopathies valvulaircs, les

organes devenant malades au hasard des lésions artérielles. Multiplicité des loca-

lisations de la sclérose dans divers organes; unicité du processus anatomo-patho-
logique. — Aspect protéiforme des artérites ; diversité de leur siège et de leurs

accidents.

Scléroses associées : scléroses du cœur et du foie, du cœur et du rein, du cœur et du

poumon, du cœur et du cerveau, de l'aorte et de la moelle. Théories mécaniques
ou dyscrasiques de Rayer, Bright, Traube, etc. Arterio capillary-fibrosis de Gull et

Sulton. ÎS'éphrites et myocardites scléreuses associées.

Hémorragies diverses produites par l'artério-sclérose ; anévrismes miliaires du
cerveau et leur généralisation. Gangrène des extrémités dans les néphrites arté-

rielles. Gastrites interstitielles, cirrhoses hépatiques. Exemples d'indurations sclé-

reuses de l'estomac et du pylore.

Scléroses du foie, du cœur et du rein. Différents modes de début de l'artério-

sclérose. Rapports de celle-ci avec l'emphysème, les pneumonies chroniques, les

scléroses pulmonaires, les bronchectasies, etc.

Rapports des affections médullaires avec celles de l'aorte. Les scléroses médul-
laires diffuses, plus que les scléroses systématiques, peuvent être une manifestation

de l'artério-sclérose. Artério-sclérose oculaire.

Déduction thérapeutique : L'artério-sclérose, maladie du système circulatoire

tout entier (cœur, artères, veines, capillaires). Angio-sclérose. Varices (phlébo-

sclérose) et artério-sclérose. Pléthore abdominale, hémorroïdes, etc. — La médi-
cation doit viser, non pas tel organe malade, mais tout un système anatomique,
le système artériel. Pages 78 à 93

SEPTIÈ.ME LEÇON

ARTÉRIO-SCLÉROSE (slite)

II. Anatomie pathologique.

Artério-sclérose, maladie générale. Distinction entre les scléroses viscérales dépen-

dantes de l'artério-sclérose généralisée, et les scléroses viscérales, primitivement

locales, d'origine lymphatique ou glandulaire. (Pneumonies chroniques, cirrhoses

du foie, syphilitiques, cirrhoses biliaires, rein sénile et néphrites épilhéliales des

saturnins.)
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I. Artério-sclérose etathérome. — L'artério-sclérose et l'athérome artériel désignent

deux états, deux localisations distinctes d'un même processus morbide, l'artérite

des petits vaisseaux. L'athérome est la lésion : l'artério-sclérose, la maladie. —
Scléroses viscérales et dégénérescences athéromateuses des artères, conséquences

d'un trouble nutritif par irrigation insuffisante des organes ou des parois arté-

rielles. — Arterio-capitlarj fibrosis de Guil et Sutton. L'artério-sclérose généralisée

presque d'emblée viscérale {sclérose artério-viscérak) et étendue non seulement

aux artères, mais aux veines, c'est-à-dire au système circulatoire tout entier [angio-

sclérose). L'athérome artériel seulement généralisé aux artères avec peu de lésions

viscérales.

Anatomie normale du système artériel.

IL Descriptio.n de l'athérome artériel. C'est un mélange d'inflammation et de

nécrobiose. — Trois théories : 1" théorie inflammatoire et premier stade actif ;

2° théorie dégénérative et premier stade passif; 3-' théorie de H. Martin : Premier

stade de l'athérome constitué par l'endartérite oblitérante de vasa vasorum:
deuxième stade constitué par la diminution d'apport sanguin dans les parois

artérielles, et surtout dans la couche profonde de la tunique interne. Objections

à cette dernière théorie. — Endartérites nodulaircs et en plaques. Infarctus viscé-

raux microscopiques.

Conséquences de l'endartérite : 1* mortification, nécrobiose des éléments nobles

des organes ;
2° excitation de nutrition du tissu conjonctif. — Scléroses viscérales

dyslrophiques JMT enàartérile : scléroses inflammatoires par péri-artérite. Dans le

premier cas, scléroses 2'(""a-vasculaires ; dans le second, scléroses pe'n'-vasculaires.

Examen des principales manifestations locales de l'artério-sclérose : JVé-

phrite interstitielle ou artérielle, toujours dominée par la généralisation de l'arté-

rio-sclérose. Scléroses rénale et cardiaque souvent associées. Le rein sénile et la

néphrite saturnine sont des néphrites à la fois épithéliales et artérielles. ^ Cirrhose

du foie d'origine artérielle. Trois classes d'hépatites chroniques : cirrhoses vascu-

laires. biliaires, lymphatiques. Trois ordres de cirrhoses vasculaires : cirrhoses

atrophique alcoolique de Laenncc; cirrhose cardiaque, cirrhose cardio-artérielle.

—

Foie sénile avec endartérite hépatique. — Artério-sclérose pulmonaire. Rapports de

l'emphysème constitutionnel avec l'athérome et l'artério-sclérose. Distinction entre

l'artério-sclérose pulmonaire et deux sortes de scléroses pulmonaires d'origine car-

diaque ; induration cyanotique, et induration œdémateuse du poumon. — Artério-

sclérose cardiaque consécutive à l'endartérite oblitérante, comme l'artério-sclérose

du rein, du foie et du poumon. Examens analomo-pathologiques à l'appui. Artério-

sclérose valvulaire(cardiopathie artérielle à type valvulaire). — Artério-sclérose des

centres neixeux : paralysie générale, sclérose diffuse de la moelle ou du cerveau

dans la maladie de Parkinson, la chorée sénile, etc. Tabès dorsal et lésions aor-

tiques ou artérielles. — Artériosclérose des orgaties génito-urinaires, de la rate,

de l'estomac, du pancréas, etc. Pages 94 à 118

HUITIÈME LEÇON

ARTÉRIO-SCLÉROSE

III. Étiologie.

l» Causes diathésiqucs : rhumatismes aigu et chronique. Goutte, diabète, arthritis,

hérédité, aortisme héréditaire. Les cardiopathies artérielles peuvent être directement
héréditaires, les cardiopathies valvulaires ne le sont pas, ou ne le sont qu'indirec-

tement. Faits à l'appui : hérédité dans les lésions, hérédité dans les organes.
2» Causes toxiques : alcoolisme, saturnisme, tabagisme, erreurs d'alimentation,

surmenage, sénilité, ménopause. Observations d'athérome artériel dans le jeune
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âge. — Influence du surmenage : niyocardite aiguë par intoxication, cœur forcé et

arlério-sclLTOse du surmenage moral et intellectuel. .Surmenage artériel par les

émotions répétées. Choc traumatiquo et choc moral, action des émotions sur le

cœur par l'intermédiaire du système artériel : contracture vasculaire, hypertension

artérielle, artério-sclérose. Influence des émotions sur le système vasculaire d'abord,

et sur le cœur ensuite. Action de la sénilité.

3° Causes infectlei(ses. Parmi les infections aiguës ; fièvre typho'i'de, variole, scar-

latine, grippe, diphtérie, etc. Parmi les infections chroniques : syphilis, impaludisme.

Pathogé.me. — Agents de l'irritation vasculaire contenus dans le sang : excès

d'acide urique dans le sang des goutteux, des saturnins, des alcooliques ; acide

lactique dans le sang des rhumatisants; plomb considéré comme agent d'irritation

artérielle et d'excitation musculaire. Théorie parasitaire du rhumatisme. Contrac-

tures vasculaires des saturnins. Influence de la pression artérielle. Fréquence de

l'athérome artériel d'après les différentes artères.

Rôle du système nerveux dans la production des altérations cardio-vasculaires et

des lésions scléro-athéromateuses. Expériences et observations diverses. Influence

trophique directe des nerfs sur les tissus; influence trophique indirecte par l'inter-

médiaire des vaisseaux [tropho-ncurose vasculaire). Pages 119 à 153

NEUVIÈME LEÇON

ARTÉRIOSCLÉROSE DU CŒUR
(CARDlO-SCLÉROSE OU CARDIOPATHIES ARTÉRIELLES)

I. Anatomie pathologique.

Opinion de Corvisart sur la nature anatomique du « carditis ». Trois théories :

1" Le travail pathologique commence par le muscle ; la myocardite est primiti-

vement parenchymateuse (Sobernheim, Hokitansky, Riegel, Riihle, KiJster). La
myocardite segmentaire de J. Henaut (de Lyon) est une lésion commune à des

états morbides divers, mais non une maladie
;

2" Le travail pathologique commence par le tissu conjonctif : la myocardite est

interstitielle (Bristowe, Friedreich. Lancereaux, Bard et Philippe);

3" Le travail pathologique commence par les vaisseaux, les altérations scléreuses-

sont consécutives : à la périartéritc, et dans ce cas la sclérose est inflammatoire

(Duplaix, Debove et LetuUe, Juhel-Rénoy et Rigal, Haushalter et Démange) ; à

Yendartérilc, et dans ce dernier cas, il s'agit toujours de sclérose dijstrophique

(H. Martin, Huchard et Weber). Le mot de myocardite chronique, remplacé par

celui d'artériosclérose du cœur.

Anatomie pathologique macroscopique de l'artério-sclérose du cœur. — Etude du

volume, du poids, de la forme, de la consistance, de la coloration du myocarde.

Différents aspects du tissu scléreux à l'œil nu. Sclérose jeune et sclérose adulte.

Répartition des foyers scléreux dans les diverses régions du cœur. — Topographie

de la sclérose cardiaque, en rapport avec les lésions coronariennes. — Consé-

quences anatoniiques de ces lésions et de l'oblitération des coronaires : sclérose

cardiaque dystrophiquo ; dilatations partielles et anévrismes pariétaux, ruptures

du cœur. Artères cardiaques supplémentaires. — Cause de l'hypertrophie du cœur,

coïncidant avec l'atrophie scléreuse d'autres organes ; l'hypertrophie du cœur pré-

cède le plus souvent l'évolution du processeus scléreux.

Anatomie p.^thologique microscopique. — Développement du tissu scléreux à l'extré-

mité des territoires vasculaires. Etude hislologique des nappes scléreuses. Altéra-

tions des fibres musculaires : atrophie, dégénération granulo-fragmentaire, état

vacuolaire ou évidemenl des cellules musculaires, hypertrophie, aspect normal

des fibres musculaires autour des artérioles atteintes d'endartérite. — Irritation
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inflammatoire du tissu conjonctif, consécutive à l'altération des fibres musculaires

jouant le rôle de corps étrangers. Lésions des veinules, des capillaires, des lym-

phatiques et des rterfs. La sclérose dystrophique, consécutive à l'endartérite, est

une sclérose parn-vasculaire. — Figures à l'appui.

Trois variétés de sclérose du cœur : sclérose dijsirophiquc et para-artérielle, de toutes

la plus fréquente : sclérose inflammatoire et pt'n-artérielle, très rare ; sclérose

inixle. — Observations avec examen nécroscopique. Pages loi à 192

DIXIÈME LEÇON

ARTÉRIO-SCLÉROSE DU CŒUR (siite)

II. Clinique. (Symplomatologie.)

Quatre types de myocardites subaiguës ou chroniques : Myocardites parenchyma-

teuse, siippwative, interstitielle; arlério-scUroac du cœur. La plupart des myo-
cardites interstitielles sont des cardiopathies artérielles. Opinions diverses des

auteurs anciens et modernes sur la symplomatologie de la cardio-sclérose.

Symptoniatologie de celle-ci, inséparable de l'étude clinique de l'artério-sclérose

généralisée, laquelle comprend la description de trois symptômes cxlra-car-

diaques : l" symptômes d'hypertension artérielle ;
2° symptômes méiopragiqueS;

3° symptômes toxiques.

L Symptômes extra-cardiaques. — 1" Symptômes d'Iiypci-tension artérielle (décrits dans

la 7'= leçon). Description clinique des bruits de galop ; leur pathogénie théories de

Sibson, Exchaquet et Johnson, de d'Espine et Bouveret, de Potain). .Modalités

cliniques des bruits de galop : bruits de trot, de rappel, de galop. Diagnostic.

Bruits de galop présystoliques, diastoliques et systoliques, ou post-systoliques.

Bruit de galop gauche dans l'hypertension artérielle, la cardio-sclérose, la sclé-

rose rénale, les péricardites, les anévrismes cardiaques, etc. Bruit de trot, systo-

lique, signe d'hypertension artérielle simple ; bruit de galop, diastolique, signe

d'hypertension artérielle avec artério-sclérose.

Première loi clinique.

2° Symptômes méiopragiques. Définition de la méiopragie. Exemples de

raéiopragies cérébrale, bulbaire, médullaire, cardiaque, respiratoire, rénale, etc.

Vertige méiopragique des artério-scléreux. Claudication intermittente des

extrémités ; « eiTondreraent des jambes » (giving way of the legs) dans l'alcoo-

lisme, le diabète, le tabès, le goitre exophtalmique, l'artério-sclérose. Angine de

poitrine, arythmie, asystolie, considérées coemme des méiopragies cardiaques.

Trois sortes d'asyslolies dans la cardio-sclérose : asystolies méiopragique,

cardiectasique, amyocardique. — Méiopragies permanentes ou transitoires. -Méio-

pragies de l'appareil respiratoire, du foie, du rein, etc. Méiopragies associées ou

successives dans l'artério-sclérose généralisée.

Deuxième loi clinique.

2° Symptômes toxiques. — Dyspnée, vertige, délire, d'origine toxique. InsuJ^

fisances rénale et hépatique. Toxicité urinaire des cardiopathes artériels. Résultats

thérapeutiques.

Troisième loi clinique. Pages 193 à 225

ONZIÈME LEÇON

ARTÉRIO-SCLÉROSE DU CŒUR (sute)

II. Clinique. [Symptomatoloyie.)

IL Symptômes cardiaoues. —Evolution des cardiopathies artérielles en trois périodes:

artérielle, cardio-artérielle et ?7ii</-o-ttr(i;c((;//t'. Exemples à l'appui.
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1° Troiibhs respiratoires. — Diverses formes de dyspnée : dyspnée d'effort (ou dysp-
née de Corvisart) ; dyspnée douloureuse ; dyspnées dues à l'œdème aigu ou
subaigu, à la congestion et aux inl'arctus des poumons; dyspnée nerveuse réflexe;

dyspnée cardio-pulmonaire.

Physiologie pathologique et pathogénie de la dyspnée : théories de Basch et de
Fraenkel. Objections à ces théories. — Trois formes et causes principales de la

dyspnée dans l'artério-sclérose du cœur : 1° dyspnée toxique ;
2" dyspnée nervo-

réflexe ;
3° Dyspnée mécanique. Leur traitement. — Mesures spirométriques dans

les dyspnées des cardiopathies artérielles et valvulaires.

2° Signes cervico-aortiques (retentissement diastolique de l'aorte, augmentation de
la matité aortique, battements artériels du cou, élévation anormale des sous-

clavières, etc.). Leur absence dans certains cas. Dilatations aortiques, fonctionnelle

ou organique. Insuffisances aortiques, anatomiquc ou clinique.

3° Symptômes cardio-vasculaires. — Examen de la vcusstire et du choc précordial.

Trois causes d'accroissement de volume du cœur : mt/o-hypertrophie, sctéro-

hypertrophie, cardiectasie. — Désaccord entre la force des battements cardiaques
et la faiblesse relative du pouls radial. — Examen du pouls (pouls mitro-aortique),

pouls instable et variable. Tracés sphygmographiques.
i\Symptômes cardiaques. — Augmentation de la matité précordiale. Cardiectasies

aiguës (toute cardiopathie artérielle est en imminence continuelle de dilatation

du cœur). — Douleurs précordiales, ou précordialgie. — Modifications du rythme
du cœur : diverses formes d'arythmies : irrégulière, couple rythmé du cœur avec
ses quatre degrés. Tracés sphygmographiques. Intermittences vraies ou fausses,

faux pas du cœur. Intermittences conscientes et inconscientes. — Pulsations
redoublées. — Pouls alternant et ses quatre variétés.

Physiologie pathologique de l'arythmie. Causes du rythme cardiaque normal. Exa-
men de diverses théories ; rythme cardiaque dû au système nerveux central, aux
ganglions du cœur, au myocarde. Explication de l'arythmie irrégulière dans la

cardio-sclérose, et du rythme couplé. — L'arythmie ne signifie pas toujours lésion

du muscle cardiaque. Arythmies mécanique et myocardique de l'insuffisance

mitrale. — Arythmies nerveuses, myocardiques, mécaniques.
Souffles cardiaques, d'origine fonctionnelle le plus souvent, rarement de nature

organique. Diagnostic. Modifications dans les bruits du cœur. — Conclusions.

Pages 226 à 267

DOUZIÈME LEÇON

ARTÉRIO-SCLÉROSE DU CŒUR (siite)

II. Clinique. {Formes cliniques.)

Quatre formes principales relatives k la localisation cardiaque : formes douloureuse^

arythmique et tachycardique, cardiectasique et asystolique, myo-valvulaire.

Quatre formes principales relatives à l'association de l'artério-sclérose du cœur avec
des scléroses d'autres organes : formes cardio-rénale, cardio-pulmonaire, cardio-

bulbaire, cardio-hépatique.

I. Forme douloureusk. — Angine de poitrine. Douleurs précordialgiques surtout chez
les anémiques, les hystériques et les neurasthéniques, etc.

II. Formes arythmique et tachycardioue. — Arythmie temporaire, paroxystique ou
permanente. Diagnostic entre l'arythmie de l'insuffisance mitrale et l'arythmie des
cardiopathies artérielles. Longue période de latence des cardiopathies à. forme
arythmique, leur soudaine aggravation. Tableau des principales variétés d'aryth-

mies.

Tachycardie isolée, ou associée à l'arythmie. Tachycardie permanente ou paroxys-
tique. Tableau des principales variétés de tachycardies.

1
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m. Forme cardiectasiql'e ou asystoliql'e. — Asystolie des alTections valvulaires et

des cardiopathies artérielles. Tendance à la cardiectasie. Différences des indica-

tions thérapeutiques.

IV. Forme myo-valvllaire. — 1" Tijpernitral. Insuffisance mitrale artérielle. Son dia-

gnostic avec l'insuffisance mitrale d'origine rhumatismale. Insuffisance mitrale

fonctionnelle. Epilepsie cardiaque, ou plutôt épilepsie cardio-artérielle. — Souille

mitral fonctiomicIpaT dilatation de l'orilice auriculo-ventriculaire ou étal parélique

des muscles valvulaires. Souffle mitral organique, par sclérose et rétraction des

piliers valvulaires, ou par lésion scléro-athéromaleuse de la valvule. Tableau du

diagnostic de i"insuffisance mitrale endartérique et de l'insuffisance mitrale endo-

cardique.
2° Type aortique. Insuffisance aortique artérielle. Son diagnostic avec l'insuf-

fisance endocardique. — Rétrécissement aortique. Rétrécissement sous-aortique.

Affections valvulaires mi.vtes. Pages 208 à 307

TREIZIÈME LEÇON

ARTÉRIO-SCLÉROSE DU CŒUR (surrE)

II. Clinique. (Formes cliniques.)

V. Forme cardio-bulhaire {ilaludic de Slokes-Adams). — Pouls lent avec attaques syn-

copales et épileptiformes. Observations et description clinique d'Adams et de
Stokes. — Attaques pseudo-apoplectiques sans paralysie, sans lésions cérébrales.

Leurs caractères cliniques. Attaques syncopales. Mort subite par syncope; mort
rapide au milieu d'accidents comateux. Caractères du pouls, auscultation du cœur
circulation veineuse. Symptômes nerveu.x. Rruits systoliques en écho.

Terminaisons, durée et causes.

Pathoijénie : observations de pouls lent, sans lésions du myocarde, dans les trau-

matismes, les fractures et luxations de la région cervicale du rachis. Pouls lent, à

la fois phénomène bulbaire et cardiaque. Dans la triade symptomatique du pouls

lent, symptômes d'origine rénale, cardiaque ou bulbaire. Exemple d'attaques

syncopales, angineuses et dyspnéiques chez un malade atteint de pouls lent avec

attaques syncopales et épileptiformes. Considérations sur son traitement.

VI. Forme cardio-pllmonaire. — Plusieurs espèces de dyspnée. Exemples à l'appui :

Dyspnées dues à l'insuffisance rénale, aux congestions et aux œdèmes du poumon;
forme bronchitique et pseudo-asthmatique; infarctus pulmonaires, congestion

pulmonaire urémique, dilatation des bronches, gangrène des extrémités bronchi-

ques, épanchements pleuraux, pleurésie hémorragique; hémo-bronchites avec

bronchites à répétition; pneumonie chronique. — Emphysème pulmonaire. Ses

variétés : distinction anatomique et clinique entre l'emphysème mécanique et

l'emphysème constitutionnel. Artério-sclérose pulmonaire.
Observation d'emphysème pulmonaire et de bronchite chez un artério-scléreux.

VIL Forme caruio-iiéi'atiql'e.

VIII. Forme cardio-ré.nale. Pages 308 à 342

QLATORZIÈ.ME LEÇON

ARTÉRIO-SCLÉROSE DU CŒUR (slite)

II. Clinique. (Diagnostic.)

DiAG.NOSTic DES CARDI0P.4.TH1ES ARTÉRIELLES. — Association fréquente, chez les mêmes
sujets, des différentes formes cliniques. Absence de souffle dans les cardiopathies
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artérielles. Souvent aussi, môme dès le début, quand la sclérose envahit l'appareil

valvulaire, signes de rétrécissement et d'insuffisance aortiques, etc. Soul'fle niitral

ne signifie pas toujours insuflisance mitrale.

Parallèle clinique entre les cardiopathiies valvulaires et les cardiopathies arté-

rielles. Quatre périodes dans les cardiopathies valvulaires : eusystolie, hypersys-
tolie, hyposystolie. asystolie.

Dans les cardiopathies valvulaires. souffle systolique à la pointe avec pouls petit

irrégulier, inégal et intermittent ; face ordinairement rouge et vultueuse (faciès

propria de Corvisart). Dans les cardiopathies vasculaircs, souffle systolique à la

pointe avec pouls fort, vibrant, régulier ou irrégulier, face pâle et anémiée. Avec
un souffle milral, le malade est et reste aortique. — Insuflisance mitrale fonc-

tionnelle par dilatation des cavités cardiaques et des orifices. — Imminence conti-

nuelle de cardiectasie aiguë dans les cardiopathies artérielles ; ses caractères cli-

niques comparés à ceux des cardiopathies valvulaires.

Résumé des signes de l'artério-sclérose généralisée, celle-ci comprenant deux
périodes : l'une, artérielle et primitive avec lésions scléreuses limitées au système
vasculaire ; l'autre, viscérale et secondaire, avec lésions scléreuses des organes.

Symptômes attribués à la néphrite interstitielle et dus à l'artério-sclérose géné-
ralisée : gangrènes, hémorragies, syncopes et algidités locales, phénomène du
doigt mort, accès de pâleur de la face et des téguments, etc. Spasme artériel.

Affection valvulaire rhumatismale devenant artérielle par la suite.

Trois causes d'hypertension artérielle dans la cardio-sclérose. Rôle des réflexes

vasculaires. Crises asystoliques des cardiopathies valvulaires et des cardiopathies

artérielles. Cause de la gravité des pneumonies des vieillards et des artério-sclé-

reux : la maladie est au poumon, le danger au cœur. Mort subite daiis la pleu-

résie, par dégénérescence antérieure du myocarde. Les trois asystolies des cardio-

pathies artérielles : asystolie méiopragique, asystolie cardiectasique, asystolie

urémique. — Aortite, souvent concomitante dans les cardiopathies artérielles.

La mort dans les cardiopathies artérielles : mort leiite par asystolie et cacliexie

artérielle (caractères distinclifs de cette cachexie avec la cachexie cardiaque);

mort rapide par rupture d'anévrisme des coronaires (très rare) du cœur, par
hémorragie et ramollissement du cerveau, par urémie; mort subite par syncope
et angine de poitrine. — Durée des cardiopathies artérielles.

Les cardiopathies valvulaires commencent par la valvule pour finir au myo-
carde ; les cardiopathies vasculaires commencent parles vaisseaux et le myocarde
pour finir à la valvule ; les premières commencent par le cœur central pour finir

par le cœur périphérique, et les secondes par les vaisseaux pour finir au cœur.
Résumé des symptômes extra-cardiaques et cardiaques avec les six lois cliniques.

Diagnostic de la cardio-sclérose avec les diverses myocardites, les arythmies, etc.

Diagnostic des complications (anévrismes du cœur, ruptures cardiaques), etc.

Pages 343 à 376

QUINZIEME LEÇON

ARTÉRIO-SCLÉROSE DU CŒUR (fin)

III. Thérapeutique.

I. Traitement de la cardio-sclérose à ses diverses périodes : artérielle, cardio-arte-

rielle, mitro-artérielle.

i" Période artérielle. — Traitement hygiénique et alimentaire. Médication de
l'hypertension artérielle. Emploi de la trinitrine et des iodures.

2" Période cardio-artérielle. — Trinitrine et médication iodurée. Leur action

physiologique et thérapeutique. .Mode d'emploi. Résultats de cette médication et
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observalions a Tappui. Deux indications à remplir : un cœur à fortifier, des dégé-

nérescences artérielles à combattre.
3"^ Période mitro-arlérielle. — Traitement des affections valvulaires mal compen-

sées.

II. a). Emploi de la digitale (contre-indications et indications).— Mauvais effet de l'er-

got de seigle, de la digitale dans l'angine de poitrine, dans le cours de la néphrite

interstitielle à la période d'hypersystolie et d'hypertension artérielle. Production

par la digitale, d'hémorragies et d'embolies cérébrales, d'accès sténocardiques chez

les angineux. Indications de la digitale dans le cours ou à la lîn des cardiopathies

artérielles, à leur période de mitralité. — Traitement des palpitations par la réfri-

gération de la paroi précordiale. — L'état hyposystolique est la première indication

de la digitale. L'hypertension artérielle et les complications rénales avec ou sans

albuminurie ne sont pas des contre-indications absolues à son emploi. — Mode
d'action, dose et forme du médicament. Digitaline cristallisée, toujours préférable

aux tisanes de digitale. Méthode d'administration de la digitaline.

b). Emploi du régime lacté et traitement de la dyspnée cardiaque.

Régime alimentaire et diète lactée dans la dyspnée toxique. Règles pratiques pour

l'adminislration du régime lacté. Son mode d'action et ses résultats. Le lait, médi-

cament anti-méiopragique. Antisepsie intestinale.

c). Traitement des dyspnées nervo-réfl'-xes. Bromure de potassium à haute dose.

d). Traitement des dyspnées cardia plégiqurs. Saignées générales.

e). Traitement de la dyspnée mécanique ou cardio-pulmonaire. Digitale.

f). Traitement de la dyspnée par œdème aigu du poumon : saignée, injections de

caféine, de strychnine, électrisation du nerf vague, cautérisations ponctuées, vési-

catoires, ventouses sèches. Ineflicacité de l'atropine.

g). Emploi de révulsifs. —Leur abus, leur inutilité. Résumé de l'action physio-

logique des excitations cutanées.

/(). Méthode de réduction cl d'entraînement inusculaii-e. — Première indication :

réduction de la masse sanguine par les méthodes de Valsalva et Albertini, de Mor-

gagni, Corrigan, Stokes, Œrtel. Valeur thérapeutique des « cures de liquides »

et des a cures de terrain i» dans les affections du cœur. Système d'CErtel, ses dan-

gers, son inefficacité dans la cardio-sclérose. Indications de la cure des liquides

dans cette maladie.

i). Gymnastique médicale. — Son action physiologique et thérapeutique.

j). Traitement hydro-minéral. — Ses indications et contre-indications.

Pages 377 à 423

SEIZIÈME LEÇOIN

ARTÉRIO-SCLÉROSE DES GOUTTEUX ET GOUTTE RÉNALE

I. Observation de goutte polyarticulaire aiguë avec des accidents urémiques chez un

malade atteint de la néphrite interstitielle. Discussion du diagnostic.

II. Goutte viscÉn.iLE. ^ La goutte remontée, rétrocédée ou métaslatique est différente

de la goutte compliquée d'affections inllammatoires, de lésions rénales et d'acci-

dents urémiques. — Goutte rénale (rein graveleux de Rayer , néphrite uratjque de

Castelnau, néphrite interstirtelle).

Goutte gastro-intestinale. Diagnostic de la goutte stomacale avec la dyspepsie

due aux erreurs de régime ou aux e.xcès thérapeutiques, avec les coliques hépa-

tiques pseudo-gastralgiques, la pseudo-gastralgie angineuse, l'urémie gastrique.

Exeijiple d'embarras gastrique urémique. Diagnostic de la goutte intestinale avec

les diarrhées des arthritiques, les diarrhées dysentériformes dues au colchique,

les diarrhées urémiques.

Goutte pulmonaire (bronchites, congestions pulmonaires, hémoptysies, accès
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d'asthme, phtisie goutteuse). Diagnostic de ces complications avec les congestions

passives des cardio-aortiques, avec les hémo-bronchites des albuminuriques, avec

le faux asthme des aiTections du cœur ou des reins.

Goutte cardiaque. Embolies pulmonaires dues à la phlébite goutteuse. Stéatose

cardiaque, asyslolie. L'angine de poitrine des goutteux est vraie ou fausse. L'an-

gine de poitrine albuminurique ou diabétique n'existe pas.

Goutte cérébrale. Son diagnostic avec les aiTections diverses produites par les

lésions des vaisseaux encéphaliques (hémorragie et ramollissement cérébral, hé-

morragie méningée); avecles accidents d'alcoolisme aigu, avec l'urémie cérébrale.

Exemple d'une céphalée urémique chez un goutteux, d'origine non goutteuse.

Importance des manifestations urémiques de la goutte aiguë ou chronique ; mo-
difications pupillaires. Dans la goutte, la. lésion rénale exerce une grande influence

sur la maladie et les affections intercurrentes.

III. Indications thérapeutiques. — 1" Combattre la tendance à l'artério-sclérose

pour prévenir la néphrite interstitielle ;
2° combattre la formation exagérée d'acide

urique pour prévenir la néphrite uratique ;
3° combattre la tendance à la gravelle

pour éviter la néphrite graveleuse ;
4° combattre ou prévenir les accidents uré-

miques.

i" Traitement hygiénique et médicamenteux : proscription des boissons alcoo-

liques, du tabac, d'une alimentation exclusivement azotée. Médication iodurée
;

trinitrine, etc.

2° Influence favorable de l'exercice, de la gymnastique, des frictions, des bains,

du libre fonctionnement de la peau. Proscription des boissons alcooliques fer-

mentées, des vins de Bourgogne, des acides minéraux ou végétaux. — Maladies

par nutrition accélérée ou retardée. La goutte, maladie par hyperuutrition. —
Emploi des alcalins et des eaux alcalines (Vais, Royat, Pougues, Wilduugen,
Neunahr, Bilin, etc.). Lithine et iodure de lithium. Acide benzoïque et ben-

zoate de soude.
3° Traitement des différentes gravelles. — Traitement d'un accès de goutte chez

un rénal.

IV. Le foie des goutteux. — Congestions hépatiques et lésions du foie chez les gout-

teux. Albuminurie et urémie hépatiques. — Médication hépatique de la goutte (eaux

de Vichy, Carlsbad, Marienbad, Brides, Chàtel-Guyon, etc.). — Goutte, pléthore

abdominale et hémorroïdes.
4" Indications thérapeutiques relatives à l'urémie chez les goutteux : méthodes de

réduction et d'élimination. Emploi de la caféine.

Conclusion : Le traitement de la goutte doit viser deux organes : le foie qui fa-

brique l'acide urique, le rein qui l'élimine. Pages 424 à 444

DIX-SEPTIÈME LEÇON

AORTITES

I. Aortites aiguë et subaiguë.

llisTORiouE. Aortite aiijuc et subaiguc. (Porta! en 1803, P. Franck et J. Franck, Berlin

et Brouillaud, Bizot, etc.) — L'aortite et l'artérite aiguës, autrefois question doc-

trinale : fièvre inflammatoire de Franck ; fièvre vascuhure de Reill ; fièvre angio-

ténique de Pinel ; angiocardite de Bouillaud ; artérite, lésion de toutes les fièvres

pour Broussais. — Au point de vue anatomique, erreurs des auteurs démontrées
par Laennec, Louis, Trousseau et Bigot. Au point de vue clinique, erreurs et

opinions contradictoires des auteurs contemporains.

Pathogénie. — Influence de la pression artérielle, de la quantité et de la qualité du
sang.
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Etiologie. i" Diathèses (goutte, arthrilis, rhumatisme, etc.). — 2° Intoxications

(saturnisme et tabagisme, etc.). — 3" Maladies infectieuses (variole, fièvre typlioïde,

scarlatine, rougeole, syphilis, etc.). — Influence du froid. — Ménopause. —
(Observations.)

II. Amatomie pathologique. —• Lésions de la tunique externe de l'aorte (péri-aortite),

des tuniques interne et moyenne (endo-aorlile). Coloration de l'endartère. — Des-

cription des plaques molles et gélatiniformes de l'aortile aiguë. — Dilatation aigur

de r.iorte. — Insuffisance aortique fonctionnelle ou organique. — Hypertrophie

vraie et hypertrophie fausse du cœur, cette dernière étant due à la sclérose dystro-

phique du myocarde.

m. Clinique. Physiologie pathologique de la symptomatologie. — Ischémie du myo-
carde par aortite péri-coronaiix ; rétrécissements vasculaires et ischémies viscé-

rales par aortite oblitérante ; symptômes de voisinage par péri-aortite.

Modes de début. — Début rapide ou insidieux. — Début par aortite aiguë,

puis aortite chronique consécutive, et réciproquement. Début de l'aortite aiguë

par la dyspnée, ou par l'angine de poitrine, par la péricardite sèche, sous forme

d'anémie, par hypertrophie cardiaque, etc. L'aortite aiguë, maladie apyrétique.

Pages 445 à 464

DIX-HUITIÈME LEÇON

AORTITES (siiTE)

Aortites aiguë et subaiguë (fin).

Sysiptomatologie. — 1° Symptômes de l'endoaortite. — Rapports anatomiques de

l'aorte avec le sternum et les parois cardio-aortiques. — Dilatation de l'aorte ;

procédés cliniques pour la constater. — Élévation des sous-clavières. — Absence

possible de bruits de souille. — Insuffisance fonctionnelle des orifices aorlique et

mitral. — Rétrécissement relatif de l'orifice aortique sans lésion valvulaire. —
Battements artériels du cou. — Causes de l'hypertrophie cardiaque. — Accès de

pâleur de la face. — Importance des réflexes vasculaires (ischémies et algidités

locales), étourdissemenls, vertiges, syncopes. — Oblitérations artérielles. —
Cachexie artérielle.

2° Symptômes de la péri-aortite. — Symptômes douloureux permanents ou pas-

sagers. — Angine de poitrine. — Dyspnée.— Pseudo-asthme cardiaque, et

pseudo-asthme aortique. — Quatre variétés de dyspnée.

3" ÛEdème des membres inférieurs. — Hyposystolie et asystolie. — Troubles

gastriques, cérébraux, etc.

Pro.nostic. — Aortite aigué, maladie à répétition et à poussées. — Mort s^ibite (par

angine de poitrine). Mort rapide par complication (embolie cérébrale). Mort lente

par asystolie.

DiiG.NosTic. — Aortite aigué primitive, et secondaire a. l'aortite chronique. L'aortite

aiguë est une affiection dyspnéique, douloureuse et syncopale. — Importance de ces

trois éléments symptomatiques, la dyspnée, la douleur, quelquefois l'état syncopal

ou lipothymique, pour le diagnostic.

Diagnostic de l'aortite aiguë secondaire. — Observations. — Diagnostic avec les

anévrismes de l'aorte, les pseudo-angines de poitrine, l'endocardite, l'endocardite

rhumatismale avec aortite, la péricardite, le goitre exophtalmique, la phtisie

pulmonaire. — Diagnostic du siège de l'aortite. — Aortite de la portion ascen-

dante de la crosse, de la portion descendante (souffle dorsal à propagation xiphoï-

dienne). Observations. Pages 4Gb à 491
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DIX-NEUVIÈME LEÇON

AORTITES (fin)

II. Aortite chronique.

Historique, a). L'aortite chronique décrite pour la première fois au point de vue ana-

tomo-pathologique par Morgagni. Mention des embolies par cet auteur. — Un

siècle plus tard, description clinique incomplète par Hogdson. — Première obser-

vation d'insuffisance aortique organique, par Vieussens en 1703. — Première des-

cription d'insuffisance aortique fonctionnelle (par dilatation simple de l'orifice

aortique), par Hogdson en 1815. — Observations de Berlin et Bouillaud en 1824.

— Travau.x de Hope (1831), Corrigan (1832), Guyot (1834), Gintrac (1835), Char-

celay (1836), Norman Chevers (1838), etc.

b. Aortite suppurée. Première observation d'Andralen 1829. — Faits de Spengler,

Virchow, Schiitzenberger, Leiidet, Rokiiansky, Lebert. — Aortite suppurée don-

nant lieu aux symptômes de l'infection purulente ; ou plutôt, infection purulente

produisant l'aortite suppurée.

c). Aortite ulcéreuse : faits de Stokes, Lebreton, Lecorché, Garcin, Turner.

AiNATOMiE PATHOLOGIQUE. — Plaques aortiqucs, jaunâtres, consistantes et dures.

Plaques ossiformes et lamelleuses. Ramollissement des plaques athéromateuses.

Pseudo-abcès athéromateux. — Anévrismes disséquants de l'aorte et anévrismes

en général. — Dilatation de l'aorte, et dilatation consécutive de l'orifice aortique

sans lésion valvulaire (insuffisance aortique fonctionnelle}, lésions des valvules semi-

lunaires (insuffisance aortique organique). — Hypertrophie du cœur, puis sclérose

du myocarde. Parfois, atrophie du cœur.

Symptômes. — Dilatation de l'aorte. Ketentissement diastolique de l'aorte, et bruit

dangereux. Timbre parcheminé des bruits aortiques. Double souffle aortique

(rétrécissement et insuffisance aortique). Souflle systolique de la base sans rétré-

cissement aortique. Bondissement des artères. Pouls sénile. Caractère de repta-

tion artérielle (Stokes). — Crises dyspnéiques et angineuses.

Complications : hypertrophie du cœur, embolies et thromboses artérielles
;

gangrène des extrémités, etc. Emphysène pulmonaire. Dilatation des bronches,

hémoptysies, etc.

Forme latente de l'aortite chronique.

ÉiiOLOGiE. — Elle est celle de l'aortite aiguë et de l'artério-sclérose généralisée. —
Aortite chronique, parfois de cause inconnue. — Aortite et tuberculose pulmo-

naire. Celle-ci, à titre de maladie infectieuse, peut produire l'aortite, et l'aortite

peut aussi produire la tuberculose pulmonaire. Observations.

Traitement. — Traitement de l'aortite aiguë et de faortite chronique : régime

lacté, médication iodurée. — Traitement des symptômes. Pages 492 à 512

VINGTIÈME LEÇON

ANGINE DE POITRINE

(,\.NG1NE DE POITIIINE VKAIE, ARTÉRIELLE, OU CORO.NARIEN.NE)

I. Symptomatologie.

Angine de poitrine vraie (ou angine coronarienne, artérielle) opposée aux angines

fausses (ou angines nerveuses); la première, due à la lésion des coronaires obturées

ou rétrécies par leur inflammation et celle de l'aorte au niveau de leur naissance;
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les secondes, n'étant que de simples précordialgies, des affections névralgiques

des nerfs cardiaques ou péricardiaques. — Il n'y a qu'une angine de poitrine

(l'angine de poitrine coronarienne) ;
toutes les autres sont fausses.

1. Symptomatologie. — A. Description d'un accès angineux complet.

a). Siège de la douleur.

6). Ses caractères : Douleur angoissante, pongitive, constrictive. Attitudes des ma-
lades. Provocation des accès par les efTorts, les mouvements (claudication inter-

mittente du cœur) ; crises nocturnes
;
quatre lois cliniques.

*

c). Début et terminaison des accès angineux. — Début central ou périphérique.

d). Irradiatiojis douloureuses, d'ordre sensitif, moteur et vaso-moteur. Forme-vaso-
motrice de l'angine de poitrine,

e). Sijmptômes vasculaircs. — Caractères du pouls. Elévation subite de la tension

artérielle, etc.

f). Symptômes viscéraux. — Affections aortiques concomitantes. Angine de poitrine

dans l'insuflisance mitrale artérielle, mais non dans l'insuflisance mitrale endocar-
dique. Deux lois cliniques. — Etat du cœur dans le cours et en dehors des accès.

Symptômes respiratoires. Confusion des auteurs entre les accidents produits par
l'accès angineux, et ceux produits par l'aortite, ou l'artério-sclérose presque tou-

jours concomitante.

B. Description des accès angineux incomplets.

a). Angine de poitrine sans irradiations.

i'}. Angine de poitrine à siège exclusivement brachial.

c'). Angoisse précordiale sans douleur. — Palpitations angoissantes.

d'). Forme de pseudo-gastralgie angineuse (observations). Pages bl3 à obi

VINGT ET UNIÈME LEÇON

ANGINE DE POITRINE (suite)

II. Symptomatologie. {Marche, terminaisons, éliologie, diagnostic.)

I. Marche. — Nombre des accès. Leur disparition temporaire après chaque poussée
d'aortite. Anginophobie. — Durée des accès. Leur apparition par la marche, leur
disparition rapide par le repos. Accès imbriqués, subintrants, état de mal angi-
neux.

II. Terminaisons. — Mort subite très fréquente. Parfois, mort rapide par insuffisance

myocardique, par asphyxie. Mort lente par asystolie, parcachexie artérielle. Mort
par affection intercurrente (rhumatisme articulaire aigu, infarctus et rupture du
cœur, hémorrhagie cérébrale, urémie, etc.).

Mécanisme de la mort subite. Effets de la ligature des coronaires. Influence des alté-

rations des ganglions du cœur. Paralysie réflexe du myocarde, ou intoxication

locale du muscle cardiaque ("?). Antagonisme physiologique et clinique entre l'angor
pectoris et l'asyslolie. Erreur de Beau assimilant l'angine de poitrine à l'asystolie.

Cas de guérison spontanée.

III. Etiologie. — .4). Causes prédisposantes. — a). Influence du sexe, de Vdge. — 6).

Obésité; son peu d'importance. — c). Professions, causes morales. — d). Climats et

saisons. — e). Influence réelle de l'hérédité.

L'étiologie de l'angine de poitrine se confond avec l'étiologie des artérites.

f). Si/philis. — Observations d'angines de poitrine syphilitiques.

y). Ataxie locomotrice. — Discussion des faits. L'angine de poitrine ne dépend pas de
l'afl'ection nerveuse; elle est liée aux lésions artérielles et aortiques relativement
assez fréquentes dans le tabès. Confusion possible avec les douleurs fulgurantes
du thorax et des bras. Faits à l'appui. Fréquence des crises viscérales, à l'esto-

mac, à l'intestin, à la région rénale ; absence de crises viscérales cardiaques.
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h). Périencéphalie diffuse, maladie de Parkinson, affections mentales. — Influence

unique de l'artério-sclérose dans ces maladies sur la production de l'angine de
poitrine. Exemple d'angor pectoris dans le cours de la paralysie agitante.

i). Importante influence de la ijoiUte. Angine vraie et angines fausses.

j). Rhumatisme, arthritismc, herpétisme.

k). Diabète. — L'angine de poitrine diabétique n'existe pas. Angines arthritiques,

artério-scléreuses chez les diabétiques. Manifestations cardiaques du diabète.

/). Impaludisme. — Tabagisme. — Saturnisme. — Alcoolisme.

Bj. Causes occasionnelles. — Provocation des accès par la marche, le mouvement,
l'effort.

Crises nocturnes spontanées ; leurs caractères cliniques, leur intensité et leur durée.

Influence de l'hypertension artérielle : grossesse, état puerpéral, menstruation.
IV. DuGNOSTic. Interrogatoire de deux malades. Pages 552 à 588

VINGT-DEUXIÈME LEÇON

ANGINE DE POITRINE (suite)

III. Historique et pathogénie.

I. HisTORiQL'E. — Cœlius Aurelianus, Polerius, IJaiUou. Ecrits de Sénèque. Observa-
tions de Dionis, d'Hoffmann et de Morgagni. Jusqu'à Rougnon (1768), confusion de

l'angor pectoris avec les dyspnées. Heberdcn, et la dénomination défectueuse d'an-

gine de poitrine. Caractères cliniques assignés par Heberden et Parry ensuite h

l'angine de poitrine. Trois périodes dans son histoire : périodes clinique, patho-

génique, thérapeutique.

Tableau des diverses théories; théories -pulmonaires, ou cardio-pulmonaires, endocar-

diques, myocardiqiies, artérielles, jiervcuses, diathésicjues.

II. Pathogénie. — Discussion de ces théories.

i" Théorie du spasme cardiaque. — Ses défenseurs : Heberden, Mac Bride, Latham.
— « Etat lavé » de la surface interne du cœur chez les malades morts d'angor

pectoris. — Expériences de Stenson et de Stannius (ligature de l'aorte). Effets de
cette ligature : parésie des membres avec rigidité. Assimilation de cette rigidité

aux contractures musculaires consécutives à la ligature des membres, à la claudi-

cation intermittente des extrémités, à la contracture des membres dans la maladie

de Maurice Raynaud, etc. — Le spasme musculaire est un effet de l'ischémie des

muscles d'un membre, comme il est l'effet de l'ischémie du muscle cardiaque ; il

n'est pas la cause de l'attaque angineuse.

2" Théorie de la paralysie cardiaque. — Dans l'angine de poitrine mortelle, le cœur
cesse de battre par paralysie et non par suite du spasme (Parry). Paralysie chro-

nique du muscle cardiaque chez les asystoliques, et paralysie aiguë chez les angi-

neux. — Théorie de la distension cardiaque (Lauder-Brunton). Erreur de Beau :

l'attaque angineuse ne peut être assimilée à une sorte d'asystolie.

3" Théorie artérielle. — Hunter et Jenner signalent l'ossification des coronaires.

Parry ajoute à celle-ci une sorte de paralysie du cœur avec état syncopal {sijncopa

anyens ou anginosa).

Opinions de Kreysig, Reeder, Tiedemann sur l'ischémie cardiaque ; de Blackall,

sur la possibilité du rétrécissement spasmodique des coronaires; de Lussana sur

l'irritation des filets du ple.vus cardiaque par les vaisseaux rigides et dégénérés.

Assimilation de l'angine de poitrine à la claudication intermittente des extrémités

(Potain). — De 1783 à 1874, quarante-sept observations, dont quinze absolument

concluantes, relatives à la théorie artérielle de la sténocardie.

Causes du rétrécissement ou de l'oblitération coronaire : i" aortite en plaques;
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2° thrombose ou embolie des artères cardiaques ;
3° aortite et coronarite ;

4" coro-

narite intracardiaque.

Influence de la sténose coronaire sur la nutrition du mj-ocarde (Cruveilhier).

Explication du mécanisme de production des accès angineux d'après la claudication

intermittente des extrémités. — Explication des irradiations douloureuses.
4' Théorie nerveuse. — Névralgie pour Baumes (1808), Desportes (iSM) et la plu-

part des auteurs français. — Théorie de la névrite (Gintrac (1835), Corrigan,

Lartigue) démontrée par Lancereaux (1863). Pages 589 ù 613

VINGT-TROISIÈME LEÇON

ANGINE DE POITRINE (slite)

IV. Pathogénie (fin).

I. Objections à la théorie artérielle :

1" Une lésion permanente, la sclérose coronaire, ne peut donner lieu à des
accidents intermittents ;

2" L'anémie d'un muscle ne peut engendrer ni expliquer une pareille douleur;
3» La théorie serait en opposition avec la sensibilité obtuse du myocarde

;

4° Elle serait en opposition avec le siège rétro-sternal de la douleur qui devrait

plutôt exister en « plein cœur »
;

a" L'intensité de la douleur, en désaccord avec la profonde altération du myo-
carde ;

6" La théorie artérielle, en désaccord avec les résultats souvent négatifs de la

percussion et de l'auscultation
;

7° La théorie en désaccord avec l'existence de troubles vaso-moteurs dus à l'in-

lerventiou des nerfs du grand sympathique contenus dans le plexus cardiaque;
8" Observations d'angines de poitrine sans lésions des coronaires; observations

d'aorliles avec angine de poitrine sans lésion des coronaires. Perméabilité des
coronaires à leur origine, et leur oblitération à leurs divisions terminales.

9° Observations de sténoses coronaires sans angine de poitrine.

IL Objections à la théorie exclusive de la névralgie et névrite cardiaques :

1" Sur douze observations de névrites cardiaques constatées à l'autopsie, il y en
a six avec lésions des coronaires;

2° Ce qui fait la gravité, ce n'est pas la douleur, c'est l'ischémie du cœur;
3° Provocation de cette « névralgie » par l'effort; sa résistance aux médica-

ments antinévralgiques;

4" Faits d'angines de poitrine en l'absence de toute lésion du plexus cardiaque;
0» Douze faits de névrites cardiaques opposés à plus de cent quarante observa-

tions d'angines de poitrine avec sténose des coronaires;

6° Observations d'angines avec signes d'oblitérations vasculaires dans divers
organes et symptômes de claudication intermittente des extrémités;

7° La névrite cardiaque peut être consécutive à la sclérose coronaire';
8° L'angine de poitrine dans ses rapports avec les affections du cœur (endocar-

dites, péricardites, myocardites inllammatoires, sclérose dystrophique du cœur
cardiopathies artérielles à type myo-valvulaire);

9" Examen des faits d' « angines de poitrine rbumatismales ».

Conclusion. — Angine de poitrine coronarienne et névrite cardiaque sont deux
maladies distinctes. L'une est une affection artérielle, l'autre une affection nerveuse.
11 n'y a pas deux angines de poitrine, l'une due à la sténose coronarienne, l'autre
due à la névrite cardiaque : il n'y a qu'une ancjine de poitrine, relevant de la
lésion des coronaires. Pages 616 à 653

HENRI HUCHARD. — MALADIES DB CŒUR. 'i^
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VINGT-QUATRIÈME LEÇON

ANGINE DE POITRINE (fin)

V. Traitement.

I. Traitemknt PRÉVENTIF (Jans l'intervalle des accès ; traitement de la lésion).

Trois indications thérapeutiques principales : a. combattre l'hypertension arté-

rielle ; 6. diriger le traitement contre l'aortite et le développement de l'artério-

sclérose ; c. favoriser et faciliter le trava'il du cœur, en s'adressant surtout aux

vaisseaux.

Enuniération des nombreuses médications instituées depuis 1768 contre l'angine

de poitrine.

Traitement hygiénique : régime alimentaire.

Traitement de la cause analomique : aortite, coronarite, artério-sclérose.

Médication iodurée. Action physiologique et thérapeutique des iodures, sur la

tension artérielle, sur les parois vasculaires, sur la diminution de la mortalité

des angineux. Iodures de sodium et de potassium. L'iodure n'agit pas comme anti-

névralgique. — Accidents divers d'iodisme. Intolérance iodique, primitive ou
secondaire ; moyens de la combattre. Avantages et inconvénients de la médica-

tion iodurée.

II. Traitement cl'ratif des accès. — Nitrite d'amyle, nitro-glycérine, nitrites, opium et

morphine.
Action physiologique du nitrite d'amyte : dilatation artérielle due probablement

à une action directe sur la tunique musculaire des vaisseaux ; action sur le sang,

sur le cœur qu'il tonifie, sur la tension artérielle qu'il abaisse. Influence antiné-

vralgique indirecte. Explication de son action thérapeutique dans les accès angi-

neux.

Action physiologique et thérapeutique de la Irinitrine (ou nitro-glycérine), plus

lente, plus persistante que celle du nitrite d'amyle.

Action physiologique des nitrites de sodium et de potassium; leur pouvoir

toxique sur le sang; dangers de leur emploi thérapeutique.

Mode d'emploi et posologie du nitrite d'amyle et de la trinitrine. Action

combinée des deux médicaments. Faits d'amylisme (ou intoxication amylique).

Action physiologique et thérapeutique de Vopium et de la morphine. Expériences

démontrant, outre leurs propriétés anesthésique et hypnotique, une action

cardio-sthénique, vaso-dilatatrice et dépressive de la pression artérielle. Action

combinée des inhalations amyliques, de la trinitrine et des injections mor-
phiiiées.

III. Traitement des complications. — Les unes sont dépendantes, les autres indépen-

dantes des accès ; les premières caractérisées par les accidents dus à la cardio-sclé-

rose et à Vinsuffisatice rénale souvent concomitantes ; les secondes, par un état

syncopul, ou un état parctique du cœur.

Opérations pratiquées sur les angineux ; administration du chloroforme.

IV. — .MÉDICATIONS inutiles'ou dangereuses, i" Touiqucs cardiaques. Contre-indications

et indications de la digitale, de l'ergot de seigle. Action de la spartéine, du con-

vallaria, de la caféine et du strophantus.

2° Belladone, bicarbonate de soude. Inutilité ou dangers de ces médicaments.
3° Electricité. Dangers de l'électricité faradique

;
parfois, bons effets des courants

continus.

i" Cocaïne. Inhalations d'oxygène : la première, très dangereuse ; les secondes

inutiles.

5° Antipyrinr, sans action sur l'angine coronarienne.
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G'' Bromwcs. Leur contre-indication.
'^ Chloral. Paraldéhyde, sulfonal, unlhane.

8" Sfis de potoise.

9" Emissions sanguines.

10° Moyens divers : Inhalations d'éther; inhalations chloroformiques, etc.

Pages 6b4 à 69»

VINGT-CINQUIÈME LEÇON-

ANGINES DE POITRINE TOXIQUES

(aSGINES TABAGIQLES)

I. Historique. — Faits de Kreysig, Graves, Stokes, Beau.

II. Action rBYsioLOGiQCE et toxiqle du tabac. — Principes renfermés dans la fumée

du tabac : nicotine, nicotianine, collidine, picoline, oxyde de carbone, acide prus-

sique, sels d'ammoniaque.
1» Action du tabac sur les centres nerveux et les nerfs pneumogastriques. Son

extrême toxicité; son accoutumam^e rapide démontrée par les expériences physio-

logiques et les observations cliniques, .\ction du tabac sur la protubérance et sur

la moelle allongée. — Action sur les nerfs pneumogastriques (Cl. Bernard), sur les

ganglions nerveux du cœur. — .^.nlagonisme de la digitale et du tabac. — Action

du tabac sur la respiration. Ralentissement permanent de la circulation (Eloy et

Huchard).
2° Action sur le système musculaire et sur les caisseaux. Déplétion et vacuité du

système artériel sous l'influence du tabac. Son action vaso-constrictive et hémos-
tatique. Le tabac est la strychnine du système vasculaire. Augmentation de la

tension artérielle.

3" Action sur le sang, .action directe du tabac sur le sang, les globules sanguins,

et indirecte par l'intermédiaire de l'état asphyxique dû à l'intoxication tabagique.

4° Symptômes généraux du nicotisme. -accidents dus à l'action vaso-constrictive

et ischémiante du tabac sur les organes ; parésies musculaires et tremblements
;

irritation céréhro-spinede, vertiges, fausses migraines, diminution de la mémoire,
troubles hémiplégiques, aphasie, signes de tumeur cérébrale ; dyspnée par con-

traction des vaisseaux pulmonaires ; diurèse, diarrhée. — Nicotisme du cœur
(arythmie, intermittences, tachycardie, bradycardie, sténocardie, pouls tabagique).

Angine de poitrine fonctionnelle bénignç, par spasme des coronaires {angor

spasmo-tabayique). — Angine organique grave, par lésion des coronaires {angor

scléro-tabagique) . — Angine fonctionnelle bénigne, d'origine dyspeptique (angor

gastro-tabayique).

Causes de l'intolérance tabagique.

III. Symptômes de l"angi>'e de poitrine tabagiole. — Forme vaso-motrice, avec accom-
pagnement d'accidents étrangers à la sténocardie : vertiges, dyspnée, lipothymies,

frissons, palpitations, bourdonnements d'oreilles, etc. Prédominance des accidents

d'intoxication nicotinique sur les accès angineux. Formes frustes.

Caractères dislinetifs des angines tabagiques :

1" Forme vaso-motrice ;
2'^ association de l'angor avec d'autres accidents d'em-

poisonnement tabagique ;
3° existence de troubles cardiaques dans l'intervalle

des accès ; 4° fréquence des formes frustes ;
3° accès spontanés ou provoqués

;

6° disparition rapide de l'angine fonctionnelle due au rétrécissement spasmodique
des coronaires, de l'angine gustro-tabagique après la guérison de l'état dyspep-
tique ; disparition lente de l'angine seiéio-tabagique.

IV. Pronostic, variable suivant les diverses formes.

V. Tr.utement, différent suivant les causes : rétrécissement spasmodique, rétrécis-

sement organique des coronaires, état dyspeptique.
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VI. Accidents cardiaques dus à l'ergot de seigle, à. l'intoxication oxycarbonique, à

l'abus du thé ou du café. Pages 693 à 718

VINGT-SIXIÈME LEÇON

PSEUDO-ANGINES NÉVROSIQUES

(.NÉVRAI.lilES CARDUriL-ES, niÉCOnDlALCIES. CARWALCIES, CARDIACALCIES, CARDIODYNIES)

Différences séparant l'angine coronarienne des pseudo -angines des hystériques, des

neurasthéniques, des dyspeptiques, etc. 77 ny a qu'une angine de poUrine, toutes

les autres sont fausses.

I. Pseudo-angine de poitrine hystérique. — Deux observations mises en opposition :

l'une, concernant une angiue coronarienne, l'autre une pseudo-angine hystérique.

L'angine hystérique peut se rencontrer dans les quatre circonstances suivantes :

1" Angor hyslérique chez l'homme. Observations.

2» .\.ngor hystérique, première manifestation de la névrose. — Exemples d'hystéries

à début viscéral (débuts gastrique, pulmonaire, cardiaque). Caractère périodique

et nocturne de certaines manifestations hystériques. — Exemples d'hystéries viscé-

rales débutant par le cœur et par un accès pseudo-angineux.
3° Angor hystérique chez les cardiaques et les aortiques. — Caractères cliniques

permettant de reconnaître une pseudo-angine hystérique chez un malade atteint

d'affection cardio-aortique.

4° Angor hystérique chiz les cardiaques héréditaires. — L'hérédité crée dans les

organes des loci minoris resistentix.

8" Angor pectoris dans le cours d'une hystérie confirmée. — Observations.

Diagnostic — a). Angine coronarienne fréquente à l'ctge de l'artério-sclérose, après

quarante ou cinquante ans. .angine fausse des hystériques pouvant exister dès

l'âge de six ans
;

h). Angine vraie plus fréquente chez l'homme ; Angine fausse hystérique, plus

fréquente cliez la femme
;

c). Dans l'angine vraie, provocation des accès par tout acte nécessitant un effort-;

dans l'angine fausse, spontanéité des accès, lesquels sont souvent périodiques,

nocturnes, revenant à la même heure
;

d). La pseudo-angine hystérique presque toujours alliée à d'autres symptômes
névrosiques : anesthésie de l'épiglotte, hémianesthésie, hypéresthésie ovarienne.

Les crises sont souvent précédées, accompagnées ou suivies de symptômes névro-
pathiques;

e). Forme vaso-motrice fréquente dans la pseudo-angine hystérique;

f). Forme névralgique
;

y). Forme mixte, névralgique et vaso-motrice
;

h). Caractères de la douleur : sensation de distension du cœur, d'un cœur trop

gros. Souvent, longue durée des accès, .\ltilude différente des malades dans l'an-

gine vraie et les pseudo-angines
;

i). Dans l'angine vraie, c'est l'ischémie du myocarde, c'est la lésion artérielle

qu'il faut combattre, la douleur n'est qu'un élément secondaire. Dans l'angine

fausse, la douleur du ple.xus cardiaque est le fait dominateur;

j]. Gravité souvent inexorable de l'angine vraie qui peut tuer sans douleur;
bénignité de la pseudo-angine qui ne tue jamais, même avec les plus violentes

douleurs. — Médication artérielle dans le premier cas ; médication antinévralgique

ou antinerveuse dans le second.

IL Pseudo-angine de poitrine du goitre exophtalmique. — Caractères cliniques sem-
blables à ceux do la pseudo-angine Je poitrine hystérique, le goitre exophtalmique-
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étanl une névrose généralisée, proche parente de l'hystérie, et non une névrose

cardiaque. — Possibilité d'angine coronarienne dans le goitre exophtalmique, due
aux lésions de l'aorte et des artères cardiaques.

III. Pseudo-angines de poitrine dans la neurasthénie et le neuro-arthritisme. —
Exposé clinique de la neurasthénie; ses relations étroites avec l'arthritis. — Pseudo-
angine neurasthénique ou neuro-arthritique par névralgie ou névrite du plexus

cardiaque; tableau du diagnostic entre l'angine artérielle et la pseudo-angine ner-

veuse. — Observation d'angine coronarienne compliquée de pseudo-angine névral-

gique ou névritique. Exemple de zona aortique.

IV. Pseudo-angine de poitrine dans l'épilepsie. — Erreurs de diagnostic. Conclusion :

L'angine de poitrine n'est pas une manifestation de l'épilepsie.

Tableau DiAGNosTrouE de l'angine vraie et de la pseudo-angine hystérique.

Tbaitement. — Injections de morphine, inhalations d'éther ou de chloroforme dans la

forme névralgique ; inhalations de nitrite d'amyle dans la forme vaso-motrice.

Trinitrine. Frictions excitantes sur les membres. Chloral, bromure, aconitine, cou-

rants continus, hydrothérapie. Préparations de quinine. Pulvérisations d'éther ou

de chlorure de méthyle sur la colonne vertébrale dans l'hystérie compliquée d'irri-

tation spinale. Cautérisations ponctuées sur le trajet du rachis. — Traitement
hydrominéral. Traitement moral, suggestion, changement de milieu, isolement.

Pages 719 à 752

VINGT-SEPTIÈME LEÇON

PSEUDO-ANGINES RÉFLEXES

I" Pseudo-angines réflexes d'origine périphérique. Observation de pseudo-angine réflexe

après une névralgie intercostale. Pseudo-angines consécutives aux névralgies de

la paroi thoracique, à la névralgie diaphragmatique, à une excitation périphé-

rique douloureuse des nerfs des extrémités, aux névromes, aux névralgies ou
traumatismes du bras gauche.

Troubles fonctionnels du cœur (palpitations, syncopes, douleurs angineuses) et

lésions du cœur (cardiectasie, hypertrophie du cœur) consécutifs aux névralgies

ou névrites du membre supérieur.

HisTORiOLE. Influence des exercices actifs du bras gauche dans les maladies du
cœur ou des gros vaisseaux (Odier, Zecchinélli, J. Franck). Observations de Téal-

lier et de Riberi. Deux observations de Valleix. Observation d'une pseudo-angine
pectorale consécutive à la névralgie du moignon du membre inférieur gauche.
Névralgie du plexus cardiaque consécutive à une névralgie du plexus brachial.

Cardiectasie (et non hypertrophie du cœur) consécutive à la névralgie ou névrite

du membre supérieur gauche. Observation d'angine coronarienne compliquée de
pseudo-angine (par névrite du plexus cardiaque).

DiAG.NOsTic. — THÉRAPEariQUE : Traitement de la cause, de la névralgie duplexus
brachial, pour atteindre et guérir la névralgie du plexus cardiaque.

'

2" Pseudo-angi72es ré[l''xes d'origine viscérale. Trois théories pour expliquer la pro-

duction des accès pseudo-angineuxsous l'influence des troubles digestifs : 1° théorie

mécanique ; 2" théorie humorale ; 3» théorie réflexe, cette dernière confirmée par
les expériences et les observations cliniques.

Trois formes d'accidents cardio-pulmonaires consécutifs aux maladies des voies

digeslives : 1° palpitations, faux pas et intermittences du cœur, arythmie, gène et

anxiété précordiale avec irradiation dans le membre supérieur, dilatation des

cavités droites du cœur, insuffisance tricuspidienne, bruit de galop droit (forme

cardiaque] ;
2" anhélation, accès d'oppression, de dyspnée ou d'orthopnée, augmen-
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tation de tension dans la petite circulation, retentissement diastolique de l'artère

pulmonaire (forme pulmonaire) ;
3° association de troubles pulmonaires et car-

diaques (forme cardio-pulmonaire)

.

Retentissement cardiaque des affections gaslro-intestinales, surtout dans les

maladies superficielles des organes. Loi de pathologie générale énoncée par

Lasègue. Rôle du système nerveux. Le retentissement cardiaque de ces affections

n'est pas affaire de maladie, mais de malade.

Symptômes et Diagnostic. — Signes différentiels tirés de l'âge, du sexe des malades
;

de la forme de la douleur; de la durée des accès; de leur association avec des

troubles pulmonaires ou dyspnéiques, de leur provocation par l'ingestion alimen-

taire ou l'influence digestive, etc. — Diagnostic avec l'aQgine de poitrine coro-

narienne pseudo-gaslralgique ; avec l'angine coronarienne dont certains accès •

surviennent après les repas du soir. — Angines mixtes (angine vraie chez les

dyspeptiques). — Tableau diagnostique.

Traitement. — Il doit s'adresser à la cause des accès pseudo-angineux, c'est-à-

dire à l'état gastrique. Pages 733 à 782.

YINGT-HUITIÈME LEÇON

LES CARDIOPATHIES ARTÉRIELLES

(considérations générales; conçu sions)

Pages 783 à 797

CHAPITRE ADDITIONNEL

ANATOMIE PATHOLOGIQUE DE L'ANGINE DE POITRINE

Pages 798 à 848
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Angine de poitrine coronarienne.

— avec insuffisance mitrale artérielle.

(H. Hocbard). 527

Faits d' — fruste (Heberden, Jcrine,

Trocsseau). 533, o35

— fruste caractérisée par la seule dou-

leur du bras gauche (H. H.). 534-333

Exemples d' — à forme pseudo-gastral-

gique (H. H.). o36-o31

État de mal angiueux (H. H.). 534

La mort dansl" — (H. H.). ûo5-3o7, 577

Exemple d' — avec complication d'endo-

péricardite rhumatismale (H. H.). 557

Obs. d' — syphilitiques (Vitone, Hallo-
PEAU, Kumpf). 564

Crises gastriques chez un tabétique

simulant une — (H. H.). 569

— dans le cours de la maladie de Par-

kinson (H. H.). 570

Accès d' — subintrants, provoqués par
le moindre effort (Stores, H. H.). 578,

579

— et diagnostic (H. H.). 581-664

Obs. anciennes d' — (Séxèque, Dioms,
Hoffmann, Morgagni, Rolgnon, Heber-

DEN, etc.). 590-595

Obs. d' — en Tabsence de lésions cardio-

aortiques à l'auscultation et à la per-

cussion (Trousseau). 623

4 obs. d' — sans lésions de coronaires

(H. H.). 627

145 obs. d' — avec lésions des coro-
naires (H. H.). 800-847

— dans le mal de Bright (Diella-

foy).
"

629

Dix obs. de lésions coronariennes

sans — 630-632

Faits d' — en Tabsence de toute lésion

du plexus ccirdiaque 639

Obs. d' — avec lésion du plexus car-

diaque. 640-644

Obs. d' — chez un malade soumis à
l'anesthésiechloroforniique (H. H.). 679

Obs. d' — traitée par le strophantus

(H. H.). 682

Fait d' — traitée par l'antipvrine

(H. H.).
"
68G

Angine de poitrine tabagique.

Obs. d' — (Beau, Gelineal', Richter,

Vallin, Widal, h. h.). 694,707-711

Aortisme héréditaire.

Exemple d' — et d'artério-sclérose

transmise par hérédité (H. H.). 121, 122

Aqrtite.

Fait d" — subaiguë sous l'influence de

la ménopause (H. H ). 452

— subaiguë oblitérante (avec oblitéra-

tion complète du tronc brachio-cépha-

lique et incomplète de la carotide

gauche (Dejerinë et Hl'et). 456

— subaiguë révélée au début par des

accès angineux (H. H.). ' 459

— subaiguc à début dyspnéique

(H. H.). 461

— subaiguë avec symptômes d'anémie

(H. H.). 462

Douleurs névralgiques, et non angi-

neuses, du bras dans le cours d'une

aortite avec dilatation de l'aorte

(Falre). 469
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Exemple d' — aiguë secondaire (H. H.)-

480

Exemples d' — aiguiis entées sur une
aortite chronique (H. H.). 481-484, 485

— aiguë confondue avec le goitre exo-

plitalmique (H. H.).
"

488

Faits d' — chroniques (avec embolies)

(MoRGAGNi). 493, 494

Exemples d' — suppurées (Andral, Vir-

CHOw, Leudet, etc.). 496-497

Faits d' — ulcéreuses (Stokes, Garcin,

H. H. etc.). 498

Obs. d' — avec tuberculose pulmonaires

(H. H.). 503-509

Artério- sclérose. (Voir : nrtério-sck'rose du
rivur, htjpcrlensio)i et hypotension arté-

rielles, méiopragic, symptômes toxiques.)

Obs. d' — rénale (H. H.). 80

— généralisée, d'abord cérébrale, puis

rénale, cardiaque (H. H.). 80

— généralisée, d'abord cardiaque, puis

rénale (H. H.). 81

^ généralisée, d'abord cardiaque, puis

hépatique et rénale (H. H.). 82

— généralisée, d'abord cérébrale, puis

rénale, cardio-aortique (H. H.). 83

— généralisée avec lésions scléreuses à

l'aorte, au foie, à la rate, au cœur,

aux reins, à l'estomac (H. H.). 83

— avec induration scléreuse de l'orifice

pylorique (Rendu). 89

Obs. d' — subaiguë (II. H.). 98

Obs. d' — chronique (H. H.). 98

Exemple d" — héréditaire (H. H.). 121

Artério-sclérose du cœur.

Obs. d' — avec autopsie (H. 11. et

Weber). 183-188

— à la première période d'hypertension

artérielle (H. H.). 228

— ù la seconde période (H. H.). 229

Insuffisance mitrale fonctionnelle dans

r — (H. H.). 231

— locahsée à la pointe avec symptômes
spéciaux (H. H.). 260

— à forme arythmique et tachycar-

dique (H. 11.). 274-277

Exemples d'asystolie aiguë dans 1' —
(H. H.). 281,282,283

— à forme cardio-pulmonaire (H. H.).

320-328, 333-342

— à forme cardio-pulmonaire (Ler-

MOYEZ)

.

334

— avec gangrène des membres (H. H.).

352-354

4 faits d' — très améliorés ou guéris

par la médication iodurée (H. H.).

383-386

Arythmie.

Obs. de cardio-sclérose à forme aryth-

mique (H. H.). 273-274

Asystolie.

Exemple d' — permanente d'origine

amyocardique (H. H.). 212

— passagère d'origine méiopragique

(H. H.). 212

— passagère d'origine méiopragique

(Grasset). 213

Exemples d' — aiguë dans la cardio-

sclérose (H. H.). 281-283, 338

Athérome.

Exemples d' — précoce chez les enfants

ou les jeunes sujets. 134-1

— localisé à quelques vaisseaux (Bonne-

maison). 146

— des artères du bras consécutif à une

névralgie brachiale (H. H.). 152

— de l'artère temporale droite consé-

cutif à une névralgie faciale droite

(Giovanni). 152

— cérébral et dyslexie (H. H.). 210

— artériel consécutif à la névrite

(AcHARD et Joffroy). 645

Cachexie artérielle.

Exemple de — dans l'artério-sclérose

(H. H.). 362

Congestion pulmonaire.

Deux exemples de — aiguë dans le

cours de la cardio-sclérose (H. H.).

234

Diabète.

Faits d'accidents angineux dans le cours

du — (Vercely). 573-374
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Obs. d'angine de poitrine coronarienne

dans le — compliqué d'artério-sclé-

rose (H. H.). S75

Digitale.

Observations de cardio-sclérose et de né-

phrite interstitielle aggravées par l'em-

ploi intempestif de la digitale (produc-

tion d'angine de poitrine, d'hémorra-

gie cérébrales, mort subite ou rapide

dans les cardio-scléroses avec rythme

couplé)(H.H.i. 389-391

Action différente de la — dans la cardio-

sclérose suivant le mode d'administra-

tion (H. H. i. 395

Dyspnée. (Sy-mptùmes toxhjues.)

Exemple de — to.xique dans une cardio-

pathie-artérielle (H. H.). 217

Expériences surles — toxiques. 219-2ii

Exemples de délires et vertiges toxiques

dansles cardiopathies artérielles (H. H.).

223

Délire alcoolique à la suite du régime

lacté absolu (par privation d'alcool)

(H. H.). 224

Exemple de — nerveuse dans la cardio-

sclérose (H. H.). 237

Embryocardie.

Obs. d' — dans la fièvre typhoïde,

2, 5, 6; la broncho-pneumonie, les

méningites, lagrippe, laphlisie pulmo-
naire, etc. (11. H.). 7-10

3 faits de t rythme fœtal des bruits du
cœur » dans le typhus maculé, par
Stokes. 4

Epilepsie.

Anjine de poitrine dans 1' — 749

Goitre exophtalmique

Obs. de — confondu avec l'aortite et

réciproquement (H. H.). 488

Obs. d'angine de poitrine dans le —

.

741-742

Goutte.

Obs. de — polyarticulaire aigué (H. H.).

423-427

— avec complication d'aortite et d'arté-

rio-sclérose;H.H.). 428

Embarras gastrique urémique chez un
goutteux (H. H.). 430

Céphalée urémique (et non goutteuse)
dans la— (H. H.) 432

Angine de poitrine coronarienne chez un
goutteux dyspeptique (H. H.). 539

Angine de poitrine coronarienne succé-
dant à une pseudo-angine d'origine

dyspeptique chez un goutteux (H. H.).

572
Hypertension artérielle.

exemple d' — précédant les symptômes
d artério-sclérose ou de cardio-sclé-

rose. (H. H.). 32, 47, 48, 228

— dans la cardio-sclérose (H. H.) 38

Migraine ophtalmique avec — suivie du
développement de l'artério-sclérose

(H. H.). 5o

Céphalalgie pulsatile dans 1' — (H. H.). 59

Epistaxiselhémorrhagiesdansl'— (H.H.).

72

Mort par vaso-constriction généralisée
— chez un saturnin (H H.). 125

.Mort par surmenage du cœur et des vais-

seaux, et par — (H. H.). 132

Hypotension artérielle. (Voir, Embryocar-
die]

Médication de 1' — par la caféine et l'er-

goline (H. H.). 24

Médication de 1' — par l'ergot de seigle

(Dkm.^kge). 24

— dans une cardiopathie-valvulaire

('h. H.).
, 31

Hystérie.

8 obs. de pseudo-angines hystériques

(H. H). 721-732

Insuffisance aortique.

— artérielle et dyspnée toxique (H. H). 296

— avec accès de spasme artériel et ta-

chycardie (Zlnker). 230

— endocardique avec dyspnée méca-
nique (II. H). 299

V' obs. d" — due à Vieussens. 495

Insuffisance mitrale.

— fonctionnelle dans la cardio-sclérose

(H. H.). 231,545
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3 exemples d' — d'origine artérielle

(H. H.). 286-288

— endocardique (H. H.)- 3iG

— fonctionnelle dans l'aorlite (H. H.).

482

— ai'térielle avec angine de poitrine

(H. H.). H27

Méiopragies.

Exemples de — multiples chez les arlé-

rio-scléreux (H. IL). 215

Neurasthénie.

3 observations de pseudo-angine de

poitrine dans la— (H. H.). 744, 745, 747

Palpitations.

Exemple de— par l'abus du thé(PoTAiN)

717

— angoissantes dans un cas de caféisme

aigu (Max Cohn). 718

— d'origine gastrique (Stokes). 766

Péricardite.

Accès angineux dans la — (Stokes, An-
DRAL, SlBSON'). 647

Obs. de — avec aortite (H. H.). 505

Pseudo - angine. (Voir : hystérie, goitre

exophtalmique, neurasthénie, épilepsie

,

réflexes.)

— à forme vaso-motrice et d'origine

hystérique (H. H.). 584

— par le thé (H. H.). 715-716
— mixte, d'origine à la fois nerveuse,

arthritique et gastrique (H. H.). 775

Réflexes.

Observation de pseudo-angines — d'ori-

gine névralgique (H. H.). 754

Quatre observations de pseudo-angines
— névralgiques (Tiîallier, Riberi,

Valleix). 757-759

Pseudo - angine — consécutive à une
névralgie du moignon (H. H.). 759

3 pseudo-angines — consécutives à une
névralgie ou à une névrite du mem-
bre supérieur (Potain). 760-761

Trois pseudo-angines — d'origine gas-

trique (Rendu, H. H.). 782

Rhumatisme.

Angine de poitrine dans le cours du —
articulaire aigu (Letulle). 649

Stokes-Adams. (maladie de).

Obs. de maladie de — 309, 310, 312

— avec angine de poitrine (H. H.). 317

Tachycardie.

— chez un tuberculeux par compres-

sion d'une adénopatliie trachéo-bron-

chique sur le nerf pneumogastrique
(H. H.). 54

Obs. de cardio-sclérose à forme tachy-

cardique (H. H.). 277

Tension artérielle. (Voir : hypertension

et hypotension artérielles.)

Toxiques. (Voir : pseudo -angines, dyspnée,

etc.)

Zona.

— d'origine aortique (H. H.). 748-



TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

Accélération du pouls. (Voir tachycardie.)
Accès d'angine de poitiine, .^14; leur mar-

che, 553; leur nombre, 554; — suliin-

Irants, 554; leur terminaison, .554 ;
—

d'angine de poitrine spontanés, provo-
qués, diurnes, nocturnes", périodiques,

576; — des pseudo-angines liystériques,

733, 737; — de l'angine de poitrine,

tabagique, 708; — de dyspnée. (Voir

DYSPNÉE.)
AcETA.NiLiDE dans l'angine de poitrine, 687.

AcÉTONÉMiE dans le diabète. (Voir diabète.)

Acide prussique dans la fumée du tabac.

(Voir tabac.)

AcoMTiNE dans le traitement des pseudo-
angines névrosiques, 7.50.

Adams. Maladie d' — . (Voir stokes-adams.)
Adipose cardiaque. (Voir DÉGÉXESCENCE GRAIS-
SEUSE.)

Affaiblissement du cœur : dans la fièvre ty-

phoïde, 4: — dans l'aortile aiguë, 451:—
dans rarlério-sclérose, 80; — du 1" bruit

dans l'angine de poiirine.

A(;e. Son inlluence sur l'angine de poitrine,

561, 799.

Aimantation dans le traitement de l'angine

de poitrine, 684.

Aix (en Savoie). Action des eaux d'— dans
les cardiopathies, 417.

Albuminurie dans la morphinomanie. 11;
— et artério-sclérose rénale, 80: — dans
la goutte, 433; — d'origine hépatique,

440; — dans l'aortile aiguë, 471 ;
— dans

l'angine de poitrine, 531.

AuBUMiNURinUE. l'ériocle pré — du mal,de
llriglit (Mohamed), 355.

Alcalinophobie, 437.

Alcoolisme. Cause de l'hypertension arté-

rielle, 35: — cause de l'artério-sclérose,

123; — et arlério-stéalose, 124: — cause
de l'aorlite, 451; — cause de l'angine de
poitrine, 575.

Aluidité dans l'embnocardie, 15; — locales

dans l'hypertension artérielle due au
spasme artériel, et dans l'artério-sclé-

rose, 58.

Algies réflexes, 617.
Alimentation. Cause de l'hypertension ar-

térielle, 35: influence de 1"— sur la pro-
duction de l'artério-sclérose, 126; —
cause de l'aorlite, 451; — des goutteux,
434: — dans le traitement de l'artério-

sclérose 378, 398. (Voir régime alimentaire.)
Altération vilreuse des fibres cardiaques,

170: — sanguine, cause de l'aortite, 450.
Amylisme. 672.

Amyocardie dans les cardiopathies arté-
rielles, 347.

Anesthésie chirurgicale chez les angineux.
(Voir chloroforme.)

Anévrismes miliaires du cerveau et artério-

sclérose, 88; — du cœur dans la cardio-
sclèrose. 165. Bruit de galop dans les— pariétaux du coeur, 207; diagnostic
des — du cœur, 374; — de l'aorte, diag-
nostic avec l'aorlite, 487; — de l'aorte et

tuberculose, .508; — de l'aorte et an-
gine de poitrine, 619; traitement des —
par les iodiires, 663.

Angine de poitrine.

Symplômes, 514. Accès d' — , 514;
Siège et caractères de la douleur, 515; —
ou sténocardie, 515; —et angoisse, 516;
attitude des angineux pendant l'accès,

517, 519; hypertension artérielle dans 1'

— 518.

Provocation de la douleur par l'effort,

518; spontanéité des accès nocturnes, 518;
hvperesihésie cutanée, 520; début et ter-

minaison des accès. 520; irradiations

périphériques et leur fréquence, 521, 522
;

troubles vaso-moteurs, 523. ,

Forme vaso-motrice de 1'— 524; symp-
tômes cardio-vasculaires, .524 ; étal du
pouls, 524; tracés sphygmographiques,
525; symptômes viscéraux, 527.

Insuffisance fonctionnelle de l'orifice

mitral dans 1' —, 528 ; bruits du cœur,
529; — et embryocardie, 529; troubles

respiratoires, 530: — et apnée, 530; —
et emphysème aigu, 531; — et ilyspnée,

531; origine de la dyspnée, ischémie du
cœur, 531 ; rapports de 1' — avec l'ar

tério-sclérose, 532; accès incomplets .atté
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nues, ébauchés, 533 ; localisations de la
ilouleur, 533: —à forme pseudo-yastral-
gique, o38; — siège épigastrique de la
douleur. o3o. Observations.
Marche de 1' — 553; — nombre des

accès, 553.

Durée des accès, 554; mal angineux,
>5-t; accès subintrants, 554.

Terminaisons, bji; mort subite, 554;
mort rapide, 555: phénomènes de syn-
cope et d'asphyxie, 556; mort lente, 556-
l>l).'nomenes d'asystolie, 556; mort par
suite d affection intercurrente, 557 • dan-
gers de la fièvre typhoïde, 557, et du
rhumatisme articulaire aigu, 557; méca-
nisme de la mort, 558; de la mort subite,
558; rôle des ganglions cardiaques, 558;nœud vital du cœur, 559.

Etiologie. Causes prédisposantes, .561;
influence du sexe et de Tàge, 561; obé-
sité, 562; influence des pro'fessions, des
causes morales, 562; du climat, des sai-
sons, de l'hérédité, de la svphilis, 563.— et ataxie locomotrice, 567 ;

— et né-
riencephalite diffuse, 570; — et maladie
de Parkinson. 570; — et maladies men-
tales, 570: difficultés du diagnostic, 570
Rapports de 1' — et de la goutte, 571 ;

du rhumatisme et du diabète, 573 • — chez
les diabétiques, 574; — et impaludisme,
tabagisme, saturnisme, alcoolisme, 575.
Causes occasionnelles, 576; accès spon-

tanés, provoqués, diurnes, nocturnes,
périodiques, 576: influence de la position
horizontale, de la menstruation. 579; ac-
cidents gravido-cardiaques, 579 : influence
de la grossesse, 580.

Diagnostic entre angine de poitrine et
cardiodynies, 581; interrogatoire de deux
malades, 581 : diagnostic avec névralgies,
tabès, intermittences cardiaques, arvlh-
mie angoissante paroxystique, 586; dia-
gnostic entre dyspnée d'effort et dyspnée
de Cheyne-Stokes, 587.
Historique, 590, 591. Rougnon, 593.

Heberden, 594. Caractères cliniques indi-
qués par Heberden et Parry, 595.
Pathogénie. Tableau des diverses théo-

ries sur 1' — 596.
Théories pulmonaires ou cardio-pulmo-

naires, endocardiques, myocardiques, 596;
Théories cardio-artérielles, 597. Théories
nerveuses, 598. Théories diathésiuues,
599. ^ '

Pathogénie de 1' — 599. Discussion des
théories, 599.

Théorie du spasme cardiaque , 599.
(Heberden, Mac Bride, Lalham) , 599.
Aspect lavé du cœur, 601. Expérience de
Stenson et de Stannius (ligature de
l'aorte), 602. Effets de l'ischémie, 603.

Théorie de la parésie cardiaque. 603.
Théorie de Parry, 603. Erreur de Beau,
604. Paralysie chronique des asvstoliques,
aiguë des angineux, 604. Théorie de la
distension cardiaque, 605.
Théorie artérielle, 60.5. Hunier et Jeû-

ner signalent l'ossification des coronaires,
' 605. Travaux de Parry, Kreysig, Reeder.
etc., sur l'ischémie cardiaque, 607-609.

Causes et rôle de l'i.-îchémie cardiaque.
blO. Rétrécissement des artères coro-
naires et ses causes, 611. Explication
d après la claudication intermittente des
extrémités, 613. Explication des irradia-
tions douloureuses, 613.

Théorie nerveuse, 614. Névralgie (Bau-
mes, Desportes, etc.), 614. Névrite (Gin-
trac, etc.), 615.

Objections à la théorie artérielle 617
Observations d'angines de poitrine sans

lésion lies coronaires, 625. Action vaso-
constrictrice de la nicotine, 625. Obser-

_
vauons à l'appui, 626. Cas d'aortite avec
angor, sans lésion des coronaires, 628

Sténose des coronaires sans an^-or- nh-
servations, 630. ° '

Réfutation de la théorie de la névrite
cardiaque, 636.

Rapports de l'angor avec les affections
du coeur, 646. Angine de poitrine rhuma-
tismale. 649.

Conclusions, 651. Formes de l'an-'or
6.t1. Angine organique, artérielle, vraie'
grave; angine névralgique, fausse, bé-
nigne, 652.

Traitement de 1' — 654. Traitement
préventif, 655 Indications thérapeutiques,
655. Traitement de l'hypertension, 655'
del'aortiteetdel'artério-sclérose, 655.
Traitement hygiénique, 059. Médication

lodurée, 662. Action de l'iodiire sur les
artères, 663. Intolérance de l'iodiire, 664.
Traitementcuratifdes accès, 668. iMtrite

d'amyle, 668. Nitroglvcériue ou trinitrine,
671. Nitrite de sodiuin, 672. Opium, mor-
phine, 674. Traitement des complications,
6(6, de l'insuffisance rénale, 677, u^
l'étal syncopal, 677, de l'état parétique
du cœur, 678.

^

Action du chloroforme sur les angineux,
678. Précautions à prendre dans là chlo-
roformisation, 680.
Médications inutiles ou dangereuses.

681. Toniques cardiaques, 682. Digitale,
ergot de seigle, convallaria, spartéine,
682. Belladone, bicarbonate de soude,
683. Electricité, 683. Courants continus,
aimantation, 684. Cocaïne, inhalations
d oxygène, 684. Antipyrine, 685. Bromure
de potassium, 686. Chlural, paraldéhyde
sulfonal, uréthane, 687. Sels de potasse,
688. Emissions sanguines, 689. Inhala-
tions chloroformiques, 690. Inhalations
d'éther, 690.

Angines de poitrine toxiques (Tabagiques).
(Voir TABAC.)

Angine de poitrine dans l'épilepsie. (Voir
épilepsie.)

Angine de poitrine dans la neurasthénie.
(Voir NEURASTHÉNIE.)

Angine de poitrine hystérique. (Voir hysté-
rie.)

Angines de poitrine réflexes, névrosiques.
(Voir pseudo-angines.)

Angineux. (Voir angine de poitrine.)
Anginophobie, 553, 724.
Angio-cardite de Bouillaud, 448.
Angio-sclérose, 92.
Angioténiqle. Fièvre — de Pinel, 448.
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Angoissante. Arythmie— paroxystique, 5S6.

ANùOissF. piéi-oi'diale, sisne de l'angine de

poitrine, 516; — respiratoire et — dou-
loureuse, 531.

AnGOR l'ECTORlS. (Voir ANGINE DE POITRINE.)

Antagonisme de la miiscarine et de l'atro-

pine (Grossniann), 40Ô; — pliysiolo<îiijue

et clinii|ne entre l'asystolie et l'aniline

de poitrine, Ô60; — de la digitale et du
tabac, 697.

ANTiNÉvRALGiytES, daus l'angine de poitrine,

638.

Antipyrine dans l'angine de poitrine, 685.

Antisepsie intestinale, dans la cardio-sclé-

1056,309, 403.

Antiseptiques, dans les pseudo-angines ré-

flexes d'urigine gastro intestinale, 778.

Aorte. Retentissement diastoliqne de 1' —

.

(Voir RETENTISSEMENT.) Signes fournis par

1 auscnltalion de 1' — dans la cardio-sclé-

rose, '248; lésions de r — dans l'aiirtite, 458

(voir AORTiTE);— forcée dans l'angine de
poitrine, 528.

AoiiTioi'ES. Svniplômes — rie l'hypertension

artérielle, 63-71. Insuffisance — fonc-

tionnelle par hypertension artérielle, 65;
hystérie et pseiulo-angine chez les — 728.

Lésions — . (Voir aorte, aortite, inslefi-

SANCE, rétrécissement, etC.)

Aûrtisme héréditaire, 120, 123.

Aortite aiguë et subaiguë, 455.

Historique (Portai, Franck, Berlin et

Bouillaud), 446. Uizol Léger, 447.

Doctrines sur V— (Franck, Reill, Pinel,

Broussais,Laënnec, Louis,Trousseau), 418.

Palho<jénie de 1' —
. 450. liôle de l'hy-

pertension artérielle, 450. Rôle de l'alté-

ration sanguine, 450.

Eliuloijie, 4.50. Ganses diathésiques 450.
(jointe 45(1; arthritisnie, rhumatisme, 451.

Causes to.xiqnes, alcoolisme, saturnisme,
surmenage, sénilité, 451. Intluence du
froid, de la ménopause, 452.
Anatomic jjulhologique de l' — , 453.

Lésions de la Iuniquee5:terne,453. Lésions
des tuni(|nes moyenne et interne, 454.

Péri-aorute, 454. Plaques gélatiniforines,

4.54. Lésions des troncs vasculaires, 455.

Lésions ries coronaires, 456. Aortite obli-

térante, 456. Aortite péri-coronaire, 4o7.
Dilatation aigiio rie l'aorte, 458. Hyper-
trophie du cieur. 458.

Clinique. Physiologie patliologii|ue des
symptômes, 459. .Modes de début de 1' —
Les trois phases, 460. Dyspnée, 461.

Signes ri'auscuitation,462. Ketenlissemeut
riiastoli(pie en coup de marteau. 462. Pé-
ricardite sèche, anémie, angine rie poi-
trine, hypertrophie cardiaque au riébutde
r — 46"2. 463. Apyiexie dans 1' — 463.

Symptûmes. 456. Synipiônies rie la riila-

tation aoriique, 466. Aiigmentaiion rie la

inatité préaortiqne. 466. tlévation des
sous-clavières 467. Battements des ar-
tères du cou, 468. Symptômes de l'enrio-

aortite, 469. Symptômes angineux, 469.

Douleurs névralgiques, 469. Prolongation

de la systole, 470. OEdéme des membres
inférieurs, 47!..

Symptômes dus au rétrécissement ou
à l'obi itération des vaisseaux, 47 t. Accès
de pâleur, pouls variable, 471 ; albumi-
nurie, cachexie artérielle, 471.
Symptômes dus à la iiéri-aortite, 473.

Symptômes douloureux, 473. Pseudo-gas-
tralgie, 474. Symptômes de péricardite
sèche, 475.

Symptômes respiratoires, 475. Dyspnée
d'ellort, 475, et asthme vrai, 476. Dyspnée
toxique, 476. Dyspnée pleuro-pulmonaire
477. Dyspnée urémique, 478.

Hémiplégie, Insomnie, 478.

Pronostic, 478. Mécanisme de la mort,
479.

Diagnostic différentiel del'— primitive
489, de r— secondaire 479, avec dyspnée
480. Diagnostic des poussées aiguës,
481; diagnostic avec anévrisme de l'aorte,

487 ; avec endocardite, 487, péricardite,

488; avec goitre exophtalmique, 488, avec
phtisie pulmonaire, 489. Diagnostic du
siège lie 1' — 490.

Traitement., 511. Emissions sanguines
et révulsifs, 511. lodures de potassium et

de sodium, 511.
Nitrite d'amyle, morphine, 511 ; chloral,

bromure, sullonal, urélhane, :-U ; digi-

tale, 511; régime lacté, régime alimen-
taire, 511.

Aortite chronique, 492.

Historique, Wi: Morgagni, 493; Vieus-
sens, 494; Uogrison, 495; Bertin et Bouil-
laud, Corrigan, etc.

Aortite suppurée, 496. Historique.
Anriral, Virciiow, Leudet, etc.. 496.

Aortite ulcéreuse, 498. Historique.
Aortite chronique simple ; Anatomic

pathologique, 498. Epaississementdes pa-
rois rie l'aorte, 498. Dilatation du calibre

de l'aorte. 498. Lésions des valvules, 499.

Symptômes. Bruit métallique ou clan-
goreux, ;)00. Double bruit de souille, ses
causes, .500. Dyspnée, crises angineuses
SbO, forme hénioptoïiiue, 501. Emljolies et

thromboses, .500.

Etiologie. 501. Arlhritisme et syphilis,

502; tuberculose, 503; ra|iporls de l'aor-

tlte et rie la tuhertulose, 507.
Traitement, 511. (Voir aortite aigeé.)
— subaigué ou chronique dans la

carriio-sclérose, 561, — avec angor sans
lésion ries coronaires, 628; — péri-coro-

naire, 457.

Aphasie chez les angineux;— dans l'angine
rie poitrine tabagique, 711; — dans les

fausses angines, 761.

Apnée, dans l'angine de poitrine, 530.

Apoplecthjie (ictus) dans le cours de l'ar-

tério-sclérose du cœur, 312.

Apoplexie. Fausse — de la maladie de
Slokes-Adanis, 311.

Apyrexie rie l'aortite, 463.

Arséxiatë de soude et iodure dans le trai-

tement de l'angine de poitrine, 685.

Arsenic. Association de 1'— aux iodures,

665.



878 TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

Ai-TÈBEs, Leur anatomie normale, 99; leur

aiiatoiiiie pallKJlogiqiie, 102; exagération

du fonctioiuieiniMit des — comme cause

d'aitério-sicérose, 147.— cardiaques supplémentaires dans la

cardio-sclérose, 168. Lésions des — coro-

naires dans la cardio-sclérose, 163.

— sous-clavières. Leur élévation dans les

cardiopntliies artérielles, 242. (Voir arté-

RITE, AÏHKROME, ARTERIO-SCLÉROSE, AORTE,

A0RT(TE, CORONAIRES, SOLS-CLAYIÈRF.S, ÇtC.)

Artérielle. Fré(|uence des localisations

— dansl'atliéromasie sénile, 148 et 150;

sclérose para — et péri — . 173. Théorie
— de l'angine de poitrine, 597-614.

Artériels (médicaments) dans le traitement

de rinpertension vasculaire, 75; — dans

le traitement de l'angine de poitrine,

662-667.

ArTERIO-CAPILLARY FIRROSIS, 87, 97.

Artério-sclébeux blancs par vaso-constric-

tion, et — rouges par vaso-dilatation,31.

(Voir abtério-sclérose.)

Artério-sclérose.

— dans ses diverses manifestations,78— du
rein, 78;— du cerveau, 80; — et hémi-
plégie, 81 ;

— du creur, 81; — et dysp-

née; 79. — et urémie dyspnéique, 79.

Albuminurie dans 1' — 80. Rein cardia-

que et cœur rénal dans 1'— 83. Localisa-

tions de 1'— 83. Associations de 1'— 83.

Variétés de 1' — 86. Scléroses viscé-

rales, 86. Scléroses isolées, 86. Scléroses

associées, 86.

Théories dyscrasiques et mécaniques
de r — (Itayer, Bamberger, 86. Bright,

Traube, 87). "Théories artérielles (Kirkes,

Johnson, GilevvsUi,Weillin5), 87. Arterio-

capillarv-fibrosis (GuU et Sutlon), 87.

Origine vasculaire de 1' — 88. Rapports

de r — avec les hémorragies cérébrales,

88, les néphrites, 88; rapports de 1'— avec

la gangrène des extrémités, la gastrite in-

terstitielle. 88; rappoits avec lâcirihose,

89. Faux cancers des artério-scléreux, 89.

Rappcrts avec les alïections médullaires,

91. Rapports avec les myélites systéma-
tiques et myélites dilluses, avec la para-

lysie générale 91, avec les affections ocu-

laires, 91.

Phlébo-sclérose, 92. Angio-sclérose, 92.

Généralisation et ubiquité des lésions de

r— 93.

Pathoycnie de 1' — 95. Production des

cirrhoses viscérales, 95, des cirrhoses

locales et épiihéliales, 95. Leur distinc-

tion, 95. Distinction entre 1' — et l'alhé-

rome, 96. Lésions des petites artères dans

r — 97. Sclérose artério-viscérale, 98.

Division des artério-scléreux en athéro-

mateux et viscéraux, 99
Anatojftie nonnnlc des artères, 99.

Anntoiniepalhulof)ir/ue\\e V— 102. Théo-
rie inllamuiatoire, 103. Théorie dégéné-
rative, 103, Théorie dystrophique, 104. Pre-

mier stade : endartérite oblitérante des

vasa-vasorum, 104. Second stade : dimi-

nution de l'apport sanguin dans les tuni-

ques, 105. Objections à celte théorie, 106.

Endartérites noduiaires, 106, et en pla-
ques, 107. Infarctus viscéraux microsco-
piques, 108. Résumé de la théorie de
l'artério-sclérose généralisée, 110,

Sclérose rénale, 112, Sclérose hépa-
tique, 114. Sclérose uu poumon, 115;
induration œdémateuse du poumon, 117.
Sclérose du cœur, 117. Sclérose des cen-
tres nerveux, 117. Sclérose des autres
organes, 118.

Eliologie. Causes de 1'— 119.
Causes diathésiques, 120: rhumatisme

aigu et chronique, 120; goutte, 121
; hé-

rédité, aortisme héréditaire, 121.

Causes toxiques, 123 (alcoolisme, sa-
turnisme, 123-134); alcoolisme. 123; sa-
turnisme, 124; tabagisme, 125; erreurs
d'alimentation, 126; surmenage moral,
130; sénilité, 132; ménopause, 134. Alhé-
rome chez les enfants, 134,

Causes infectieuses, 135 : cardite aiguë,
136; scléroses parasitaires, 137; fièvre
typhoïde et maladies infectieuses, 138;
tuberculose pulmonaire, 139; impalu-
disme, 140; syphilis, 141.
Tableau des causes de 1' — 145.

Palhogéiiie de 1' — 147: traumatisme
physiologique, 147; exagération du fonc-
tionnement artériel, 147; pression sup-
portée par les parois artérielles, 147 ;

sénilité, 148; fréquence des localisations
vasculairesdans ^atllélonla^ie sénile, 148;
agents de l'irritation vasculaire contenus
dans le sang des goutteux, des arthriti-

ques, etc., 150. Théorie de la tropho-
neunxe vasculaire, 153.

Traitement. (Voir cardio-sclérose.)
Artério-sclérose de la cloison, 266.

Artério-sclérose DES GOUTTEUX.(Voir goutte.)
Artério-sclérose de la pointe, 249; — et

angine de poitrine, leurs rapports, 531,
Artério-sclérose du coeur. (Voir cardio-

sclérose.)
— résultat de l'hypertension, 36,46,

—

ses débuts migraineux, 55, — et névroses
vaso-motrices, 55.

Artério-stéatose alcoolique, 124.

Artério-thérapie, 789.

Artébite. Anatomie pathologique de 1' —
dans la malaria, 140; dans la syphilis,

141; dans la tuberculose, 144. Causes et

localisations des — , 145. Siège de 1' —
dans l'alcoolisme, l'impaludisme, le ta-

bagisme, la syphilis, le saturnisme, 575.

Siège de 1' — dans les différentes affec-

tions produites par l'artério-sclérose, 576.

(VoirABTÉRIO-SCLÉROSE, ENDARTÉRITE, PÉRl-

ARTÉBITE.)

Arthritioues. (Voir abtihutisme.)
Arturitisme, cause d'hémoptysies, 32; — et

l'hypertension artérielle, 35; — cause de
l'aortite chronique, 502;— cause de l'aor-

tite, 451 ;
— cause de l'angine de poitrine,

602.

Arythmie. Faux bruit de galop de 1' —

,

203; — dans la cardio-sclérose, 214, 252;
— sénile, 251. Variétés de 1' — d'après le

nombre, la force et la forme des con-
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tractions cardiaques, 252; physiologie de
r — "259; — fonction de l'insuffisance

valvulaiie, et fonction de l'insuffisance

myocanlique, '263; — inYOcardiques ner-

veuses et mécaniques, 264; une cause
de gravité de 1' — dépendant du si^ge de
la cardio-sclérose au point de Schmey et

Kroneker, 267; — dans la sclérose de la

pointe du cœiu', 267; coexistence de

l' — avec des accidents angineux , 275;
— réflexe, 275, 373; — congénitale, 372.

Forme arythmique de la cardio-sclé-

rose, 271. — angoissante paroxystique
essenlielle, 275, 373. Classification <les

— 276. Diagnostic des — 373. — angois-

sante paroxystique, diagnostic avec an-
gine de poitrine, 5S6.

Ahïthmie rythmée. (Voir rythme coiplé.)

Asphyxie locale des extrémités dans la cardio-

sclérose, 3.52. (Voir SY.NCOPE, maladie de
M. Raynaid.)

AspHvxiQiES. Troubles — dans l'angine de
poitrine, 556, 560; troubles — dans la

maladie de Stokes-Adams, 323.

ASTH.ME vrai et dyspnée d'effort, 470; —
cardiaque, 115, 333; — aorlique, 333; —
nicotinique. (Voir tabac.)

AsYSTOLiE. Symptôme de méiopragie car-

diaque, 212; — méiopragique, 213; —
carUiectasique, 213; — amyocardiipie,
213. Traitement de 1' — . (Voir traiteinent

des CARDiOPATaiES ARTÉRIELLES.) Variétés

de r — . (Voir hvposystolie.)
— dans l'angine de poitrine, 5.'>8. — dans

les cardiopathies artérielles, 347, 357. Crises

asystoliques, .356. — des cardiopathies
valvulaires et vascnlaires diagnostic, 360.

AsYSTOLiijiE. Forme — de la cardio-sclérose,

280,285. (Voir asvstolie.)
Ataxie locomotrice et angine de poitrine,

567.

Atuéromasie. Fréquence des localisations

artérielles dans 1'— sénile, 148, 150.

Atuérome. Distinction avec l'artério-sclérose,

96. Sa localisation aux grosses artères, 97.

Anatomie pathologique de 1' — . 102; —
produit par des névralgies, 1.52. Sa na-
ture : Théorie inllammatoire de Monro,
Virchow, etc., 103.

Théorie dégénérative de Laënnec, An-
dral,Cornil, Ranvier, 103. Théorie dystro-
pliique d H. .Martin, Huchard et Weber,
lui.

(Voir artério-sclérose.) Objections à cette

théorie, 106; — dans ses rapports avec la

goutte, le diabète, 121 ;
— chez les en-

fants, 134.

ATROPiXEdans l'œdèmeaigu du poumon, 405.
AïTiTiDE des angineux pendant l'accès

,

517, 736; — des cardiaques, 45.

Alra épileptique et accès d'angor pcctoris,

749.

Auscultation du cœur et de l'aorte dans
l'hypertension artérielle, 63, dans ia car-

dio-sclérose, 248; — du cœur dans la

maladie de Stokes-Adams, 310; — du
cœur dans l'aortite, 469;— du cœur dans
l'angine de poitrine, 527, 621.

AzoTÉsiiE cliez le vieillard, 134.

AzoTURiE. Hypo — chez le vieillard, 13i. "

B

Bag.nères-de-Bigorre. Eaux de — dans les
pseudo-angines névrosiques, 751.

Bagnoles. Eaux de — dans les cardiopa-
thies, 417.

Bagnols-les-Bains. Action des eaux de —
dans les cardiopathies, 416.

Bai.ari'c. Eaux de — dans les cardiopa-
thies, 419.

lÎARioGES. Dangers de l'eau de — dans le

traitement des cardiopathies, 416.
Battements anormaux des artères dans les

cardiopathies artérielles, 242. Désaccord
entre les signes fournis par le pouls et

la force des — cardiaques dans la car-
dio-sclérose, 244; — anormaux du 2" ou
3" espace intercostal gauche dans la car-
dio-sclérose, 246; — du cou dans l'aor-

tite, 468.
Belladone, médicaxent vaso-constricteur,

75; inutilité de la — chez les angineux,
683.

Bénignité des accès de pseudo-angine, 739,
752.

Benzo.vte de solde dans la goutte, 437.
Benzo-naphtol dans les pstudo-angines

réflexes d'origine gastro-intestinale, 778;
— dans le traitement de la dyspnée
toxi(|ue, 399.

BicARBON.iTE DE SOUDE, chez les angineux,
683.

Boissons. Réduction des — dans le traite-

ment de l'hypertension artérielle et de
l'artérin-sclérose au début, 74.

BoiNDONNEAU. Eaux de — dans les cardiopa-
thies, 419.

Bourbon-Lancv. Eaux de — dans les car-
diopathies, 4"20; — dans les pseudo-an-
gines neuro-arthritiques, 751.

BoVrboule. Dangers des eaux de la — dans
les cardiopathies, 421.

Bradvcardie. Classification des — 321. Pouls
lent permanent, 309; — dans l'angine de
poitrine, 524.

Brides. Eaux de — dans les cardiopathies,
418; — dans la goutte, 441.

Bright (.Mal de) et angine de poitrine, 575,
629.

Bromure de potassium, dans la dyspnée
nerveuse, 404 ;— dans l'aortite, 411 ; —
dans l'angine de poitrine, 685 ;

— dans
les pseudo-angines névrosiques, 750.

Bruits du cœiK. Leurs caractères dans
l'hypertension artérielle , 69 ; dédou-
blement du premier — da'hs l'angine

rie poitrine, 529 ;
— dangereux dans

l'aortite chronique, 500.

Bbuit de galop, dans l'hypertension arté-

térielle, 71 ;
— dans les cardiopathies ar-

térielles, 200 ; rythme du —, 200.

Théorie de Sibsou, 203 ; d'Exchaquet
et Johnson, 204; de d'Espine et Bou-
verel, 204; de Potain, 205.
— gauche et — droit, 203; — dans les

anévrisines pariétaux du cœ.ur; significa-

tion du — diastolique ou présystolique,

et du — mésosystoiique, 204.
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lÎRlIT DE RAPPEL, 71.

Bruit DE TROT, dans riiypertension artérielle,

71 ;
— dans les cardiopathies arléi'ielles,

208.

lÎRurr svsTOLiQLE EX ÉCHO dans la maladie
de Stokes-Adams, 315.

Bulbaire. Syniplônnes — dans l'insuffisance

aortique endarlérique, 304; polyurie
d'origine — 30.">; forme cardio — de l'ar-

tério-sclérose dn cœur, 309: iscliémie —
623; angine de poitrine — , 637; myélite
— , 637. Pouls — dans le goitre exoplital-

iiiique, 488.

Cachexie artérielle , dans les cardiopa-
thies artéiielles, 98: — dans l'aortite, 471.

Cachexie cardiaque, 362, 363.
Café el angine de poitrine, 71S.
Caféine, dans le coUapsus emhrjocardique,

10, 24; — dans le pouls lent permanent,
325 ;

— dans la goutte, 436; — dans l'an-

gine de poitrine, 682.

Caféisme AUif, 718
Camphre, en injections dans l'embryo-

cardie, 23.

Cancer. Fau.'î — des art«^rio-scléreux, 89.

Capillaihes. Lésions des — cardiaques
dans la cardio-sclérose, 178.

Cardiaques. Hystérie el pseudo- angine
chez les — 728.

Cardiectasie. Forme cardiectasique de la

cardio-sclérose, 280. Asystolie cardiecta-
sique. (Voir ASYSTOLIE.)

Cardiûdynies. Diagnostic avec angine de
poitrine, 581. (Voir pseudo-angines.)

Cardiographie. (Voir figures.)

Cardiopathies artérielles, 189.

Leur division en — à type valvulaire

et à type myocardique 199. Leurs symp-
tômes communs, 199.

Si/mplômes extra - cardiaques , 200;
d'hypertension artérielle, 300; méiopra-
giques, 209; toxiques, 215.

Symptômes cardiaques, 226. Leurstrois
périodes d'évolution, 227. Troubles res-

piratoires 231.

Symptômes cervico-aortiques 242. Symp-
tômes C(irdio-vasculaires, 243. Symptômes
cardiaques fonctionnels, 246. (Voir arté-
RIO-SCLÉHOSE DU COEUR.)

Cardiopathies artérielles. Leur diagnostic,

343. Leur association avec les lésions sclé-

reuses des autres oigartes, 361. (Voir
ARTÉRIO-SCLÉROSE, CARDIO-SCLÉROSE.)

Cardiopathies valvulaires. Leur diagnostic
avec les cardiopathies vasculaires, 357,

360; leur diagnostic avec les cardiopathies

artérielles. 11).

Cardiopathies de la ménopause, 50 ; leurs

formes, 51 à 53; — de la [luberté, 53.

Cardio-sclérose, 155.

Cardilis de Gorvisart, 155. Myocardites
parenuhyinateuse et segmentaire, 155.

Cirrhose cardiaque, myocardite prolifé-
rative, nryocardite inierstitielle, iri6.

Théorie vasculaire : de la périartérite,
de la sclérose dystrophique, 157.
Lésions macroscopiques de la — 157.

Hypertrophie du cauir 158, dégénéres-
cence graisseuse, 159; transformation sclé-

reuse, 160; sclérose dure et scli'i'ose molle
161. Topographie de la — 161. Lésions des
coronaires dans la — 163 ; lésions vas-
culaires, 163, localisations myocardiques
163

; point de Kroneker et Schmey, 163.
Rupture du cœur dans la — 164. Ané-

vrismes du cœur dans la — 165.
Transformation cartilagineuse du cœur,

dans la — 167. Artères cardiaques sup-
plémentaires, 168. Stade hypertrophique
de la — 169.

liisloloi/ie des tissus scléreux, 170.
Altération vitreuse des libres musculaires,
175. Etat des veines, des capillaires, etc.,
178. Artério-sclérose inflammatoire, 182.
Sclérose mixte, 182.

Clinique el symptomatolorjie, 193.
Myocardites aiguës, subaiguës ou chro-

niques, 194. Leurs quatre types, 194.
.Myocardite suppurative, 295. .Myocardite
interstitielle, 196. Cardio-sclérose, maladie
généralisée 196. Opinions des auteurs sur
sa symptomatologie, 196.

Cardiopathies artérielles, 199. Leur pro-
cessus, 199.

Cardiopalhies arlérielles à li/pe myo-
cardique, 199. Cardiopalhieis artérielles

à lype valvulaire, 199. Leurs symptômes
communs 199.

Sijmplùiiies extra-cardiaques : d'hyper-
tension artérielle, 200. Symptômes mélo-
pragiques, 209. Symptômes toxiques, 215.
Bruilde galop, 200; bruit de trop,208;méio
pragies viscérales 2 10 : méiopragie cardia-
que, 212; asystolie, 213.Arythmie, 214.Ryt-
me couplé du cœur, 215; dyspnée, 224.
Dyspnées mécanique, toxique, 216-217;

toxicité urinaire dans les cardiopathies
artérielles, 219. Insuffisance rénaleethépa-
tique, 221. Dyspnée hypertoxique, 222.
Vertiges et délires dans les cardiopathies
arlérielles, 223,

Si/tnplôines cardiaques, 226. Evolution
des cardiopathies artérielles, leurs trois

périodes, 227 : période artérielle, 228; pé-
riode cardio-artérielle 229

;
période initro-

artérielle, 231.
Troubles respiraloires, 232. Congestions

actives du poumon, 234. OEdénie aigu
du poumon, 235. Dyspnée nerveuse, 236.

Dyspnée de Cheyne-'Stokes, 237. Physio-
logie et pathogénie de la dyspnée car-

diaque, 238. Spirométrie dans les car-

diopathies, 241.

SymplOmes cervico-aortiques, 241. Di-
latation aortique dans la cardio-sclérose,

242.
Sijmplômes cardio-vasculaires , 243.

Voubsure précordiale, 243 ; choc précor-

dial, 214. Désaccord entre le pouls de la

(orce des battements, 244. Matilé car-

diaque, 245. Battements anormaux du
troisième espace intercostal gauche, 240
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Caractères du pouls, 246. Auscultation
du cœur et de l'aorte, 248.

Syiiif/lâiites cardiaques fonclionnels,

249 ; palpitations, tachycardie 249 ; sensi-

bilité, précordialgie, 2o0. Arythmies, 250.

Rythme couplé du cœur, 252. Pouls alter-

nant, 258. Physiologie pathologique de
l'arythmie, 259.

Résumé de la symptomatologie. 264.

Formes clinigues de la — , 268. Forme
douloureuse ou sténocardique,269. Forme
arythmique ou tachycardique. 271.Classi-

lication des arythmies, 276. Classification

des tachycardies, 279. Forme asystolique

ou cardiectasique, "280. Forme mvo-valvu-
laire. 285. Type mitral, 286.

Symptômes des insuffisances mitrales
end'arlériques et endocardiques, 291.

Pouls mitro-aorlique,291: typeaortique,

296 ; symptômes des insulfisances aorti-

ques artérielles et endocardiques, 300.

Forme cardio-bulbaire maladie de Sto-

kes-Adams). Pouls, 314: circulation

veineuse, 315; accidents nerveux, 315:
angine de poitrine , 316 ; terminaison,
durée, 320. Diagnostic, 320; classification

des bradycardies, 321. Etiologie et patho-
génie, 321. Traitement, 324.
Forme cardio-pulmonaire, 325 ; dys-

pnée, 325; œdème aigu du poumon, 327;
congestions, infarctus pulmonaire, 330;
dilatation et gangrène des bronches, lié-

mobrouchile, 329 ; emphysème pulmo-
naire. 330.

Forme cardio-hépatique. 342.

Forme cardio-rénale. 342.

Diagnostic, 344. Absence de souffle,

344; dilatation cardiaque, 346; parallèle

clinique avec les cardiopathies valvu-

laires. 346 Début de la — , 348. Arté-

rio-sclérose généralisée, ses deux pé-

riodes, 351 ; hémorragies dans la— , 354 ;

crises asystoliques, 356; aortite concomi-
tante, 361. Cachexie cardiaque, 362 ; cn-

chexieartérielle, 362.

Pronostic et marche, 362; mort dans
la —, 364.

Tableau clinique, 365. Diagnostic avec
les myocardites chroniques, 366, avec le

coeur rénal de la néphrite interstitielle,

371, avec péricardite, 371, avec phtisie

pulmonaire, 372, avec arythmie, 372.

Diagnostic du siège, 374, delà cardio-

sclérose associée, 374; anévrismes, 374;
ruptures du cœur, 375; infarctus du cœur,
376: dégénéicscence calcaire. 376.

Traitement aux diverses périodes. Pé-
riode artérielle, 378; période cardio-arté-
rielle, 380; période milro-artérielle, 388.

Emploi de la digitale, 389; régime lacté,

398 ; traitement de la dyspnée toxique,

369, et des autres dyspnées, 404 ; emploi
des révulsifs, 406; réduction et entraîne-
menl musculaires, 409. Gymnasticiue et

massage, 413; traitement hydro-mméral
et climalérique, 417.

Cardio-vasculaires (Symplômes) — de
la carilio-.scli rose, 243; — de l'angine
de poitrine, 524.

HE.NRI Ut;CH.VRD. — UAL.i^DlES DU CŒUR.

Cardite aiguë, 136; — polypeuse de Krey-
sig, 197.

Carditis, de Corvisart, 155.
Cahlsbad. Kaux de — dans les cardiopa-

thies, 418; — dans la goutte, 441.
Carotide. Retard du pouls carotidien dans

la cardio-sclérose, 304.
Caises morales des cardiopathies arté-

rielles. (Voir EMOTIONS.)
Calterets. Dangers des eaux de — dans la

cardio-sclérose, 329.
Centrfs nerveux, .\ction du tabac sur les
—, 696.

CÉPHALÉE dans l'hypertension artérielle, 58:— pnlsatile, 59.

CÉRÉBRAL. Goutte — 432. (Voir cerveau.)
Cerveau et centres nerveux. Leur anatomie

pathologique dans l'artério-sclérose, 117.

Cervico-aortiques (Symptômes) des cardio-
pathies artérielles, 242.

CuATEL-GuYON. Eaux de — dans les cardio-
pathies, 418; — dans la goutte, 441.

CiiAUtiESAiGUES. Eaux de — dans les cardio-
pathies, 418.

CiiEVNE-SToKEs.Type respiratoire de — dans
l'artério-sclérose du rein, 79, et dans la

cardio-sclérose, 237 ; son diagnostic avec
la dyspnée d'elTort, 587. (Voir dyspnée.)

CiiLORAL, dans l'aortite, 511 ;
— dans l'an-

gine de poitrine, 687.
Chloroforme, dans la dyspnée, 404 ;

—
dans l'angine de poitrine, 690; — chez
les angineux, 678. Précautions à pren-
dre dans la chloroformisaiioii des angi-
neux. 680 ;

— dans les pseudo-angines
réflexes d'origine gastro-intestinale," 778.

Chlorose, cause de l'hypertension artérielle,

35. Palpitations par hypertension arté-

rielle dans la — , 44.

Choc précordul, dans l'hypertension arté-
rielle, 69 ; — dans la cardio-sclérose, 244;— dans la maladie de Stokes-Adams.
314; — dans l'angine de poitrine.

Chorée sénile et artério-sclérose, 91.

Circulation. Rapports entre la — périphé-
rique et la — centrale, 30; — veineuse
dans la maladie de Stokes-Adams, 315;— anastomotique, collatérale et supplé-
mentaire du cœur dans l'angine de poi-
trine coronarienne, 633.

Circulation veineuse. (Voir veines.)

Cirrhoses viscérales, locales, épitliéliales.

et artério-sclérose, 95. (Voir foie.)

Clangorkux (bruit) de Guéneau de Mussy,
64.

Claudiwtion intermittente des extrémités
et angine de poitrine, 613, 644.'

Climat. Iniluence du — sur l'angine de poi-

trine, 363.

Clim.vtothérapie, dans la cardio-sclérose,
416.

Coca et kola. Leur emploi dans l'artério-

sclérose, 401.

Cocaïne, médicament vaso-constricteur, 75;

— chez les angineux, 684.
Coeur, impulsif dans l'hypertension art»'-

rielle, 69; dilatation du — par hyperten-
sion artérielle, 70; voussure du — dans
l'hypertension artérielle, 70; rebondisse-
ment du —, ébauche du bruit de galop,

56
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71; anévrismes du — , 164; ruptures du
— , 165; transformation cartilagineuse et

osseuse du — , 167; épilepsie dans les

affections du — et des vaisseaux, 289; —
rénal, 371; goutte du — , 431; alleclions

larvées du — , 536; parésie du — , 595,

603, 604; l'angine de poitrine dans ses

rapports avec les affections du — , Ciù.

Action cardiaqiiedesiodures,003,du ni-

trite d'amyle, 668, de la trinitrine, 671.

Traitement de l'état paréliquedu— dans
l'angine de poitrine, 678; action du taliiic

sur les ganglions du — , 698; signes four-

nis par l'auscullatioii du — dans la car-

dio-sclérose, 248 ;
— dans le pouls lent

permanent, 315. (Voir artério-scléhose,

CAHDIOPATIIIES ARTÉRIELLES et VALVLLAIRES,

CAliDIO-SCLÉROSE, etC.)

Coeur rénal. Diagnostic avec cardio-sclé-

rose, 371.

Coeur sénile. Variétés du — , 369.

CoLLAPSus dans l'embryocardie, 9; causes

du —, 9; — algide ou liyperpyrétique,

9; — cardiaque lent ou rapide, 15. Son
traitement rationnel, 10.

Collidine. (Voir taisac.)

Congénital. Arythmie — , 372.

CoNSESTioN PULMONAIRE dans la cardio-sclé-

rose, 329.

CoNJONCTiF (tissu). Lésions du — dans la

sclérose artérielle dystropliique, 109,

dans la sclérose artérielle inllainmatoire,

110; dans la cardio-sclérose, 160. (Voir

ARTÉRIO-SGLÉROSE et CARDIO-SCLÉROSE.)

Contracture des muscles du bras dans la

maladie de M. Raynaud, 603.

CoNTRExÉviLi.E. Eaux de — dans les cardio-

pathies, 418.

CoNVALLARiA .MAÏALis chez Ics augincux, 682.

Coronaires. Causes de la fréquence des

lésions des — , 149; fréquence comparée
des lésions des deux — , 163; leur rétré-

cissement, leur oblitération dans l'an-

gine de poitrine, 605,610. Effets de la liga-

ture des—,558: sténose des — sansaiigor

pectoris, 625-630: sclérose des — produi-

sant la névrite cardiaque, 645; leurs lé-

sions dans l'aortite, 456. Influence du
rétrécissement des — sur la nutrition du
myocarde, 611, 612; fréquence du siège

des lésions des — , 798. (Voir artères.)

Coronaires supplémentaires (en note), 150.

Développement de — dans l'artério-sclé-

rose du cœur, 167, 168; — dans l'angine

de poitrine, 634, 635.

Coronarienne (théorie) ou artérielle de
l'angine de poitrine. Objections à celte

théorie, 616, 636.

Corvisart. Dyspnée de — . (Voir dvspnée.)

Cyanose dans l'embryocardie, 15.

Cyéslatocardie, 4.

Da.\. Eaux de — dans les cardiopathies,

417; — dans les pseudo-angines neuro-
arthritiques, 751.

Décucitus horizontal favorisant les accès

anjfineui, 579.

Dédo'uelement du premier bruit du cœur,
symptôme d'hypertension artérielle, 69;
bruit de rappel dû au — du deuxième
bruit, 71 ; diagnostic du — d'un des bruits
du cœur avec le bruit de galop, 201.

DÉGÉNÉRESCENCE graisseuse du cij?ur, 159,
176; — granulo-piginentaire, amyloïde
vitreuse du myocarde dans la cardio-sclé-

rose, 175; le rythme couplé du cœur. In-

dice d'une — , 257 ; diagnostic de — cal-
caire du cœur, 376; — du cœur et em-
poisonnement par le tabac, 704.

DÉLIRE, toxique dans les cardiopathies arté-

rielles, 223; — alcoolique, à la suite de
l'administration du régime lacté absolu,
224; — delirium cordis, 251.

Dépôts athéromateux dans la cardio-sclé-

rose. (Voir ATHÉROME.)
Diaeète, dans ses rapports avec l'athérome

et l'artério-sclérose, 121 ;
— cause de l'an-

gine de poitrine, 571 ;
— et angine de poi-

trine, 573; accidents cardiaques dans le—

,

573.

Diastolique. (Voir retentissement diasto-
I.IôUE.)

DiATHÉSES.Influencedes— sur la production
de l'artério-sclérose, 120. (Voir arturi-
TISME, RHUMATISME, IMPALUDISME, etC.)

DiCKOTisME. Diminution ou absence de —
du pouls dans l'hyiiertension artérielle,

62, 63 ; faux— ascendant par prolongation
avec redoublement de la systole cardiaque
dans l'hypertension artérielle, 69; — car-

diaque, 304.

Diète sèche dans les pseudo-angines ré-
llexes d'origine viscérale, 777.

DuiiTALE et rythme cou pléducœur,391; action

de la — sur le pouls lent permanent de
la maladie de Stokes-Adams, 313; action

physiologique de la — , 383; embolies cé-

rébrales, hémorragies cérébrales à la

suite de l'administration de la — , 390;

la mort par la — administrée aux ma-
lades atteints de rythme couplé du cœur,
391 ; indication de la — dans l'hyposys-

tolie, 393; hypertension artérielle, imper-
méabilité rénale dans leurs rapports avec

l'administration de la — , 393; albuminu-
rie et emploi de la — 394; son emploi
dans le traitement de l'artério-sclérose

du cœur, 389; ses indications et contre-

indications, 392; — dans l'aortite, 511 ;
—

dans la goutte, 443; son action funeste

dans l'emiîryocardie, 24, et dans l'angine

de poitrine,'682; antagonisme de la — et

du tabac, 697.

Digitaline. (Voir digitale.)

Dilatation aortique dans les cardiopathies
artérielles, 242; — dans l'insuffisance

aortique endartérique, 303; symptômes
de la — dans l'aortite aiguë et subaiguc.

DiLAT.\TioN DES BRONCHES daus la cardio-

sclérose, 329 ;
— dans l'aortite chronique,

501.
Dilatation cardiaque et hypertension arté-

rielle, 70. (Voir CŒUR, hypertrophie, car-

dio-sclérose, ANGINE DE POITRINE.)

Diphtérie, cause de l'artério-sclérose, 138.

Douleur rbumatoïde de l'hypertension ar-

térielle, 58; — cardiaque dans les myo-
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cardites, 198, 219;— iiévralsîiquederaor-
litu, 469; — dans l'artéiio-sclérose, 269.
Son siège et sa nature dans l'angine
de poitrine, 621; — dans l'angine de poi-

trine, 518, 533, et irradiations doulou-
reuses, 613 ;

— dans la gangrène des
extrémités, 619; — thoraciquès péricar-

iliaques simulant l'angine de poitrine, 568;— de distension cardiaque dans les affec-

tions du cœur, 6i7.

Dyslexie, 210.

Dyspepsie goutteuse et angor pectoris

labagique, 706; — cause dos pseudo-an-
srines réflexes d'origine gastro-intestinale,

769.

Dyspnée cardiaque dans l'hypertension ar-

térielle. 39; — dans l'hypertension, 40;
— cardiaque d'origine cardio-aortique, 40

;— symptôme de l'hyporlension artérielle,

sescaractères, 72; — symptôme de l'arté-

rio-sclérosedii creur,2r4; — dans l'arlério-

sclérose du rein, 79; — dans les cardio-
pathies artérielles, 232; — dans l'aortite,

461, 476; — urémique, 478; — et angine
de poitrine, 530.
Causes de la — , 233; oedème du pou-

mon, 235; physiologie pathologique delà— cardiaque, 238; diagnostic de la — avec
l'asthme vrai, 476.
— d'effort ou de Corvisart,73,214, 232;— douloureuse, 233; sa physiologie, 238;— dans les cardiopathies de la méno-

pause, 50; diagnostic avec la dyspnée
de Cheyne-Stok'es, 587.
Dyspnée mécanique, 2IG.

Dyspnée toxique, 217, 290 ;
— nerveuse,

237; dans la cardio-sclérose, 329.
DvsrROPHiQUE. Théorie — de l'artério-sclé-

rose généralisée, lOi.

Eaix-Boxxes. Dangers des— dans la cardio-
sclérose, 329.

Eai;x mi.vérales dans le traitement de la

goutte, 441 ;— dans rartério-sclérose,416;
— dans les pseudo-angines névrosiques,
751.

EczéKA et angine de poitrine, 471.
Effort provoquant l'angine de poitrine,

518, 577, 578, 638. (Voir dysp.née d'etlort.)

Electricité chez les angineux, 683 ; fara-

disation, 683; couraïus continus, 684.

Embarr.\s OASTHipuE urémique, 430; —
cause des angines de poitrine réflexes

d'origine gastro-intestinale, 709.

Embolies pulhonaires, dans l'aortite (.Mor-

gagni), 493 ;
— dans l'aortite chronique,

500.

Embryocardie.— Dans la fièvre typhoïde, 2, 4, et dans
la méningite, 7 ; —dans la broncho-pneu-
monie, les pyrexies, les maladies consomp-
tives ; — dans la grippe, 7 ; dans la

phtisie pulmonaire, S.

Pronostic, 6 ; — et collapsus, 9, 15.

Diagnostic, 13 ; ses caractères clini-

ques, 14 ;
— transitoire, permanente, in-

complète, à un temps, 15.

Symptômes viscéraux et périphériques
dans r — , 15. Tension artérielle dans
r — , 15 ; tracés sphygmograiihiques dans
r — , 16.

Palhogénie, 21. Indications thérapeu-
tiques de r — , 22; — dans l'angine de
poitrine, 529.

Emissions SAXfiuixES. (Voir saignée.)

Emotions morales, cause de l'hypertension
artérielle, 35 ;

— cause de l'artério-

sclérose, 130: — cause de l'angine de
poitrine, 562.

Emphysème pulmonaire, dans la cardio-
sclérose, 235, 330, 334;— aigu dans l'an-

gine de poitrine, 531.

Endartériolite, 105.

Endartérite proliférante, 104; — nodu-
laire, 106; — en plaques, 107.

Endoaort.te. Ses symptômes. 469.

Endocarde. Lésions de 1' — dans la cardio-
sclérose, 771; lésions de 1' — dans l'an-

gine de poitrine, 601.

Endocardite aiguë et angine de poitrine,

557.646; diagnostic de 1'— avec l'aortite,

487. (Voir ENDOCARDE.)

Enfance. Artério-sclérose dans 1' — ; rareté

de l'angine de poitrine coronarienne dans
r —, 561.

Entrainement MuscuL.\iRE dans la cardio-sclé-

rose, 409.

Epanchements pleurétiques dans l'artério-

sclérose, 330; — dans l'aortite, 477. (V'oir

PLEURÉSIE.)

Epidémie d'angine de poitrine, 704.

Epigastriôue. Siège — de la douleur dans
l'angine de poitrine, 515.

Epilepsie dans les affections du coeur et

des vaisseaux, 289. Pseudo-angine dans
1' — , 748 ; distinction entre I' — et

les accidents épileptilormes, 749. Diagnos-
tic entre l'aura de 1' — et les accidents
angineux, 749; leur traitement, 750; — et

hypertension artérielle, 43.

Epileptiformes. Accidents — dans la mala-
die de Stokes-Adams, 316.

Epistaxis des adolescents; ses rapports
avec l'hypertension artérielle, 42; —
précoce de l'artério-sclérose, 72.

Ergot de seigle, médicament vaso-cons-

tricteur, 75; — et dégénérescences arté-

rielles, 126; son inutilité dans l'angine

de poitrine, 682 ;
— dans l'artério-sclé-

rose, 388. (Voir ergotine.)

Ergotine dans le collapsus, 10 ;
— dans

l'embrvocardie et la fièvrç typhoïde,

23, 25; — dans l'angine de poitrine, 682;
— dans l'artério-sclérose, 388.

Ergotisme. Son action sur la production de
l'angine de poitrine, 714.

Estomac. (Voir pseudo-angines réflexes d'ori-

gine gastro-hépatique, gastralgique.)

Etuer, en injections dans le traitement du
collapsus, 10; dans l'angine de poitrine,

690.

Eusystolie, dans les cardiopathies arté-

rielles, 316.

EviAN. Eaux d' — dans les cardiopathies,

419.
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Faciès des artério-scléreux. (Voir autério-
SCLÉROSE, CARDIO-SCLÉROSE, CACHEXIE ARTÉ-
RIELLE.)

Faradisation, chez les angineux, 684.

Fatigl'e. Sensation de — dans l'hyperten-
sion artérielle, 58. (Voir méiopbacie.)

Fibres musculaires. Lésions des — dans la

cardio-sclérose, 109. '

Fièvre typhoïde, et tension artérielle, 2
;

embryocardie dansia— , 2, 4 ;
— médica-

tion systématique de la — , 25 ;
— cause

de l'aortite, 451 ;
— cause de l'artério-

sclérose, 138.

Figures, planches uors texte, tracés
sphygmographioues.
Figures : Sphyjmomanomètres de Basch

et Potain, 18, 19, 20. Schémas des sièg^es

et de l'étendue du retentissement diasto-
liqiie de l'aorte et de l'artère pulmo-
naire, 68. Sections de coronaires oblité-

rées et alhéromateuses, 105, 107. Vue
d'ensemble d'une sclérose dystrophique,
109. Figures diverses sur l'artériosclé-
rose du cœur, 112, 171, 172, 174, 177.
Aortite oblitéi'ante,456.

Planches hors texte: Scléroses dystro-
phiques et inflammatoires, 189, 191 ; aor-
tite et angine de poitrine, 848.

Tracas sphi/gmograp/iigues : 16, 17, 62,
6.3,246. 247, 253, 25.5, 258, 278, 293,294,
295, 302, 303, 525, 526.

Foetal. Ryllime — des bruits du cœur.
(Voir EMBRYOCARDIE.*

Foie. Bapporis de la cirrhose du — et de
l'artério-sclérose, 89. Anatomie patholo-
gique de l'artério-sclérose du— , 114. (Voir
hépatique.)

Frein, nerveux du cœur, 22 ;
— vasculaire,

22.

Fréquence des accès d'angine de poitrine,

5i2.

Ganglions cardiaques. Leur rôle dans la

mort par angine de poitrine, 558, 559,
610. Action du tabac sur les — , 698.

Gangrène sèche douloureuse, 619 ;
— des

extrémités et artério-sclérose, 88 : — des
extrémités bronchiques dans la cardio-
sclérose, 329; — des membres dans la

cardio-sclérose, 352.

G.isTR.ALGiouE. Angine de poitrine à forme
psendo —, 535, 551.

Gastrite interstitielle et artério-sclérose,

88.

Castro -iNTESTiN.\LE. Pseudo-angine d'ori-

gine — , 769.

Globules. Hypertrophie des — sanguins
dans le saturnisme, 51.

Glonoïne. (Voir trinitrine.)

Goitre exophtalmique. Pseudo-angine de
poitrine dans le — , 739; caractères clini-

ques et variétés de l'aflection, 739; symp-

tômes nerveux, généraux, cardiaque
gastro-intestinaux, 742^ traitement, 750.

Diagnostic du — avec l'aortite, 488;
l'hypertension artérielle dans le — , 35.

Goutte.

Cause de l'hypertension artérielle, 35
;— cause de l'artério-sclérose et de la

cardio-sclérose, 121 ; — cause de l'aortite,

450 ;
— cause de l'angine de poitrine.

571.
— polyarliculaire aiguë, 424: urémie

dans la — , 426; — remontée, rétrocédée,
métastatique, 129; — gastro-intestinale,
430 ;

— pulmonaire, 431 ;
— cardiaque,

431 ; — cérébrale, 432.
Traitement. Hygiène et alimentation,

434. Lilhine,435. lodures, 437. Benzoatede
soude, 437. Traitement de l'accès de —

,

438. traitement de l'urémie, 438, 441.
Traitement hydro-minéral, 441. Neutrali-
sation des poisons, 441 ; oxygène 442

;

saignée, 442 ; diurétiques, caféine, digi-

tale, scille, etc., 413 ; sudorifiques, 443.
Goutteux. (Voir goutte.)

Graisseuse. Surcharge et dégénérescence —
du cœur dans la cardio-sclérose, 159;
artère — de Vieussens, 168; myocardite
— ou granulo — , 369.

Gravelle et angine de poitrine, 522.

Gravido-cardiaques (.Accidents*, 579.

Grippe. Embryocardie et état de la tension
artérielle dans la — ; cause de l'artério-

sclérose, 138; action de la — sur la car-

dio-sclérose, 357.

Grossesse et angine de poitrine, 579; —
et hypertension artérielle, 580.

Guérison. Exemples de — spontanées dans
l'angine de poitrine, 560.

Gymnastique et massage dans la cardio-
sclérose, 413.

H

HÉ.MI-HYPERTENSION artérielle, 63.

Hémiplégie, dans l'aortite, 478.

Hemisystolie, dans l'artério-sclérose, 347.
Hémobronchite, 329.
Hémoptoique. Forme — de la dilatation des

bronches, 501.

Hémch'tysies et tension artérielle, 41 ;
—

utérines ou menstruelles, 41 ; leur trai-

tement, 42 ; — des adolescents, 42
;— des arthriliques, 71; — précoces de

l'anério-sclérnse. 72.

Hémorragies, dans les cardiopathies arté-

rielles, 354; — cérébrales et hypertension
artérielle, 43 ;

— et artério-sclérose, 88
;— rétiniennes et artério-sclérose, 88.

Hémorragique. Sclérose — du cœur, 161.

HÉPATIQUE. Albuminurie — , 440; irradia-

tions douloureuses de l'angine de poi-

trine simulant la colique —,522. (Voir

FOIE, insuffisance, CIRRHOSE.)

HÉRÉDITAIRE. Aortisme — . (Voir aortisme,
HÉRÉDITÉ.)

Pseudo-angine hystérique chez les cardia-

ques — , 730.

1
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HÉRÉDITÉ. Influence de 1' — sur la pioiiuc-

tion de l'artério-scléiose, 121 ; — de l'hy-

p-rtension artérielle, 35; — de l'angine

de poitrine. 563.
IlOQLET tabagiqiie, 703.
HvtiRASTis cÀn.vdensis, médicament vaso-

constricteur, 75.

Hydrothérapie dans la cardio-sclérose, 416;— dans les pseudo-angines névrosiques,
750.

Hygiène des goutteux, 434 ; — dans le

traitement préventif de l'angine de poi-

trine, 6j9.

Hypéresthésie cutanée et musculaire dans
l'angine de poitrine, 520; — des régions
mammaires dans l'angine de poitrine,

522.
HvpERMTRiTiox. Cause de 1'— du tissu con-

jonctif dans l'artério-sclérose, 109.

Hypersystolie dans les cardiopathies ar-

térielles, 347.

Hypertension artérielle.

Sa déGnition, 27; les trois éléments de
sa production, 27; importance du tonus
vasculaire, iS ; ^ par vaso-dilatation et

vaso-constriction actives, 31 ; — et an-
gines de poitrine tabagiques, 31 ;

— dans
1 artério-scléiûse, 31 :— et hémoptysie, 32.

Variations physiologiques de 1' — . 33.

Paihogénie, 34. — Rôle du cœur, du
sang, des vaisseaux dans 1' —, 34. —
Etat du système artériel périphérique
dans r — , 34.

Causes de 1' — 34 ;
— dans le goitre

exophtalmique, 35 ;— et dyspnée, 39;^
passagère et métrorrhagie, 41 ; — et

diète des liquides, 42 : — dans les mala-
dies du système nerveux, 43 ; — dans
les maladies du système circulatoire. 44 ;

—

dans la chlorose et lanémie, 44 ; dans l'an-

gine de poitrine, 45 : dans les intoxica-

tions, 45 ;
— dans les maladies du sys-

tème respiratoire, 46 : — permanente,
46 ; — dans l'asthme, 47 ;

— et dyspnée,
47 ; — et retentissement diastolique de
l'aorte, 47.

Symptômes, 58. Symptômes vasculai-
res ou vaso-moteurs, 51. Symptômes
aortiques, 63. Retentissement diastolique
de l'aorte, 63, et dilatation du cœur,
70. Svmptômes viscéraux, 71. Pronostic,
73.

— dans ses rapports avec l'angine de
poitrine, avec la menstruation, le décu-
bitus horizontal, 579, avec la grossesse,
580.

Traitement, 73 : par la diète des li-

quides, 74 ; par les médicaments ar-
tériels, ergot, belladone, strychnine, etc.,

75 ; par la saignée, 77, — dans l'artério-

sclérose du cœur, 228 ; son rôle dans
l'aortite. 450 ; — dans les cardiopathies
artérielles, 349; — et ses symptômes, 350;— dans l'angor pectoris, ol8

Hypertension piluonaike, 67, 68.
Hypertropuie CARDiAoïE, Symptôme d'hyper-

tension, 69; ses rapports avec le mal
de Bright, 87, avec l'artério-sclérose, 87.

Pseudo —, 112; — dans la cardio-sclé-
rose, 158, 169; bruit de g.tlop diastolique
dans r — concentrique, 207 ; myo — et
scléro ^ dans l'artério-sclérose au cœur,
243; — dans l'aortite, 458, 463, 471.

Uypochlorhvdrie dans les affections du
cœur, 400.

Hyposystolie dans les cardiopathies ar-
térielles, 347.

Hypotension artérielle.
— dans la fièvre typhoïde, 2;— dans les

diverses cardiopathies, 10 ;
— dans les

cardiopathies valvulaires, 10;— dans la

tachycardie paroxystique, 11; — dans
l'embryocardie, 15.

Sigrïes de 1' — , 17 ; dans les maladies
du système nerveux, 42.

Hystérioce (Pseudo-angine hystérique), 721.
— Diagnostic avec l'angine de poitrine

vraie. Opposition de deux observations,
721 : — chez l'homme, 723 ;

— pre-

mière manifestation de la névrose, 725 ;— chez les cardiaques et les aortiques,

728 ;
— chez les cardiaques héréditai-

res, 730 ; — dans le cours de l'hystérie

confirmée, 732.
Diagnostic. Age auquel se montrent les

accès, 733 : fréquence suivant les sexes,

733; accès provoqués, spontanés, pério-

diques, 733 : recherches des symptômes
de rhystérie latente, 734 ; forme vaso-

motrice, 735 ; douleur, attitude des
malades, 736; accès violents, bruyants,

737 ; résumé des symptômes, 738; béni-

gnité de l'angine —, 739 ; traitement,

750.

I

Iupaludisme, cause de l'artério - sclérose,

140: — cause de l'angine de poitrine, 575,

715 ; aortite en plaques dans 1 '— , 140.

Imperméabilité rénale. (Voir artério-sclé-

rose rénale, i.nslffisance rénale.)

Indications thér.\peutiqces. Définition, 26;— de l'embryocaidie, 22.

IxFARCTis MICROSCOPIQUES des organes, 108.

Infarctis pulmonaires dans la cardio-sclé-

rose, 329: — viscéraux, 106; — du cœur
dans la cardio-sclérose, 376.

Insomnie dans l'aortite, 478 ; traitement

del'— , 511.
Insuffisance aortique fonctiojinelle par hy-

pertension artérielle, 65 ;
— anatomique

dans la cardio-.»clérose, 243 ; — endartéri-

que et endocardique, 300 ;— mitrale et aor-

tique fonctionnelle dans l'angine de poi-

trine, 528.

Insuffisance mitrale fonctionnelle , 70 ;— fonctionnelle dans l'angine de poitrine,

528; — endocardique et endartérique, 291;

tableau de leurs différentes chniques,

291.

Insuffisance mitr.ale exd.artériqub. Carac-

tères cliniques de 1' — , 291.
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Insuffisance hépatique, dans les cafliopa-
Ihies ;u-térielles, 221.

iNsrpnsANCE MiTRALE ENDOCARDiQUE. Carac-
tères cliniques de 1' — ,201.

Insuffisance rénale, symptôme des cardio-

pathies artérielles, 218, 221 ;
— son trai-

tement dans l'aniline de poitrine, 677.

Insuffisance tricuspidienne, 166.

Intermittences cardiaques. Diagnostic des
— avec angine de poitrine, 586. (Voir

ARYTHMIE.)

Intolérance de la médication iodurée, 66i.

Intoxication par le surmenaîie, 129; — ta-

bagique (voir tabac); myocardite par sur-

menage, par — , 130 (voir totiques); —
par l'état sènile, 133.

Iode et iodures dans la goutte, 435; — dans
l'aortite, 511; — de potassium et de so-

dium dans la cardio-sclérose, 382; leur

action, 387, action de 1'^ sur la tension

artérielle, 663; — dans l'angine de poi-

trine, 662-667.

lODURE d'amyle daus la dyspnée, 404.

lODURE DE strontium, 384.

Irradiations douloureuses dans l'angine de

poitrine, 613; — périphériques dans l'an-

gine de poitrine, .521 ; absence des — dans
l'angine de poitrine, 535.

IscHÉMiEcardiaquedans l'an^inede poitrine,

607; — son rôle, 610, 637.

Isolement, dans le traitement des pseudo-
angines névrosiques, 751.

Jugulaires. (Voir battements, veines.'

K

Kola et coca, leur emploi dans l'artério-

sclérose, 380.
Kronecker et Schmey. (Voir schmey.)

Lactose dans la goutte, 443.
Lait dans la cardio-sclérose, 398. (Voir ré-

gime alimentaire.)
Larvée. Affection — du cœur, 536; angine

de poitrine — , 541.

Lavements froids dans la goutte, 443.
Lenteur du pouls. (Voir pouls lent perma-

nent, bradycardie.)
LiTiiiNE dans la goutte, 437.

Localisations myocardiques de la cardio-
sclérose, 163, 266.

Luxeuil. Eaux de — dans les pseudo-an-
gines névrosiques, 751.

Lymphatiques. Lésions des — cardiaques
dans la cardio-sclérose, 178.

M
Malangineux. Etat de

-

tement de 1' —, 677.

212, 55i; traile-

Maladies, infectieuses, cause de l'artério-

sclérose, 135, 138; — mentales et angine
de poitrine, 570; — nerveuses et tension
artérielle, 43; — de Slokes-Adams, 309
(voir POULS LENT permanent) ;

— de Cor-
rigan (voir aohtite chronique); — de
Parkinson. (Voir paralysie agitante.)

Malaria, et arlério-sclèrose, 140; artérite

en plaques dans la —, 140. (Voir impalu-
disme.)

Marche. Influence de la — sur la produc-
tion des accès angineux, 534.

Marienrad. Eaux de — dans les cardiopa-
. thies, 418; — dans la goutte, 441.
Martigny. Eaux de — dans les cardiopa-

thies, 418; — dans la goutte, 437.

Massage et gymnastique dans la cardio-sclé-

rose, 413.

Matité cardiaque, son augmentation dans
la cardio-sclerose, 245 (voir percussion) :

augmentation de la — aorlique dans
les cardiopathies artérielles, 242.

MÉDICAMENTS dépresseurs de la tension ar-

térielle, 12; — artériels, 75.

Médullaire. (Voir moelle.)
MÉIOPRAGIE (Voir ARTÉRIO-SCLÉROSE du COEUR

)

Sa définition, 209 ; vertiges meiopra-
giques, 210; — médullaire, 211; — vis-

cérale, 211 ;
— cardiaque, 212.

MÉNOPAUSE, cardiopathies de la ^, 50 à 53 ;— cause de l'artério-sclérose, 134; —
cause de l'hypertension, 35;— cause de
l'aorlite, 452.

Menstruation et angine de poitrine, 579.
Mentales (maladies) et angine de poitrine,

570.

Metrorrhagie et tension artérielle, 41.

Migraine menstruelle et hypertension, 43:
— et artério-sclérose, 55.

MiOPRAGIE. (Voir MÉIOPRAGIE.)
Mitral. Altération fréquente de la grande

valve — dans la cardio-sclérose valvu-
laire, 180. Insuffisance — fonctionnelle,

70. Diagnostic du bruit de galop et du
rythme — , 202; type — de la cardio-
sclérose valvulaire, 286; rétrécissement —
dans la cardio-sclérose, 344; rapports de
l'angine de poitrine avec les affections —

,

528. Insulfisance — et aorlique dansl'an-
gine (le poitrine, 528; insulTisance — endo-
cardique et endartérique, 291; tableau
de leurs différences cliniques, 291. (Voir

insuffisance .
)

Moelle éi'inière. Rapports des affections

de la — et de l'artério-sclérose, 91.

.Mont-Dore. Eaux du — dans la cardio-

sclérose, 328, 421, 461.

Moral. Induence du — sur les maladies
du cœin' et des vaisseaux. (Voir émotions
morales.)

Morphine, morphinomanie et albuminurie,
11. Les effets de la — sur les vais-

seaux et la pression artérielle, 11, 675 —
dans le pouls lent permanent, 325 ;

—
dans l'aorlite, 511; — dans l'angine de
poitrine, 674.

Mort subite dans la pleurésie, 359. Son
mécanisme dans la cardio-sclérose, 375

;— son mécanisme dans l'aortite, 479;
— dans l'angine de poitrine, 554; —



TABLE A.NALYTIQUE DES MATIÈRES

par syncope, 554 : — par asphyxio, 556
;— lente, 556; — par asystolie, 556 ;
—

par affection intercurrente, 557; sonméca-
nTsme, 558 ;

— subite, 558. Rôle des
gan<;llons cardiaques, 558.

Mi'scLES. Action du tabac sur les — , 699.
.Myélites systématique.? et diUuses, leurs

rapports avec i'artério-sclérose, 91.

MïOCARDE. Lésions histologiques du — dans
la cardio- sclérose, 17 i. Sa sensibilité,

620; ses altérations dans l'angine de poi-
trine, 612, 620 ; ses lésions. (Voir myoc.ir-
DITE.)

JIyocardite, parenchymateuse, 155; — pro-
liféralive. 156, 366; — interstitielle, 1.57,

367;— aiguë, subaiguë, ou chronique, leurs
quatre formes, 19i ;

— parenchymateuse,
aiguë et chronique, 191 ; — suppurative,
— interstitielle, 196; — segmentaire, 198,

368; — graisseuse, 369. Diagnostic des
diverses myocardites des auteurs avec
la cardio-sclérose, 366; — varioleuse et

artério-sclérose, 137,
Myomalacia cordis, 375, 612.
Myo VAi.viLAiRE. Forme — de la cardio-

sclérose, 285.

N

Naphtol , dans les pseudo-angines réfleiies

d'origine gastro-intestinale, 778.
Naihelm. Eaux de — dans les cardiopathies,

420.

NÉi'HRÉTiQiE (colique) et angine de poi-
trine, 522.

NÉPHRITE INTERSTITIELLE et artério-sclérose,

80, 88; — artérielle, 87; — saturnine,
113; — uratique, 431.

Xerfs du cœur. Lésions des — dans la

cardio - sclérose , 179; — et angine de
poitrine, 625. (Voir .NÉVR.^Lr.iES.)

Nékis. Eaux de — dans les cardiopathies,
418; — dans les pseudo-angines neuro-
arthritiques, 751.

Nerveise (théorie) de l'angine de poitrine,

614; objections à la théorie — de l'an-

gine de poitrine, 636, 651.

XEiRASTnÉNiE. Pseudo-angine de poitrine

dans la — et le neuro-arthritisme, 743
;

parallèle avec l'angine de poitrine vraie,

744; tableau des signes ditférentiels,

746; — et névrite cardiaque, 748 ;
— et

zona, 748. Traitement, 750.
Xeuro-arthritisme. (Voir nelrasthéxie.)
-Névralgies. Athérome artériel produit par

des — , 152 ; — ilio-scrotales après angine
de poitrine, 522; diagnostic des — avec
l'angine de poitrine, 586 ; — des nerts

des extrémités, cause d'accès de pseudo-
angine, 756; — intercostale et phré-
nique, cause de pseudo-angines de poi-

trine, 754 ;
— cardiaque dans la théorie

de l'angine de poitrine, 614.
Névralgique. Douleurs ^ du bras, non

angincuses, dans l'aortite avec dilatation

de l'aorte, 469. Forme — des pseudo-
angines hystériques, 736.

JiÉVRiTE CARoiAijLE, consécutive à la sclé-

rose coronaire, 645; variétés étiologi-
ques des —, 645; — et pseudo-angines
névrosiques, 748; — cardiaque dans la
théorie de l'angine de poitrine, 615.

Névromes, cause de pseudo-angines de
poitrine, 756.

Névroses vaso-motrices e,t artério-sclérose,
56; — réflexe du cœur, cause de l'artério-

sclérose (théorie de Gilewski et Weitlins-),
87.

^''

NiCOTIAXINE. (Voir TABAC.)
Nicotine, son action vaso-constrictive, 625.

(Voir TABAC.)
NicoTis.ME. (Voir tabac.)
NiTRiTE d'asiyle, dans le traitement de l'an-
gine de poitrine, 668;— dans l'aortite, 511:— dans la cardio-sclérose, 380; — dans
le pouls lent permanent, 325 ;

— de
sodium, de potassium dans la cardio-
sclérose, 380; action combinée des inha-
lations de — et des injections de mor-
phine dans l'angine de iioiirine, 676.

NiTRiTE DE SODILM daus l'angine de poi-
trine, 672.

Nitroglycérine. (Voir trinitrine.)
NœiD vital du cœur, 559. ^Voir Scbmey et

Kronecker.)
Noix vouiode. Association de la — aux

iodures, 666.

Obésité et angine de poitrine, 562.

Oblitérations des coronaires (voir coro-
naires):— vasculaires de divers organes
chez les angiueux, 644.

Observations. (Voir pages 871-874.)
Oculaire. Maladies de l'appareil — . (Voir
YEUX.)

OEdéme des membres inférieurs dans l'aor-
tite, 470.

Œdème du poumon dans les cardiopathies
artérielles, 235 ; — aigu, 235 ;

— su-
_baigu et chronique, 235 ; — dans la

cardio-sclérose, 327; traitement de 1' —

,

405.

Induration œdémateuse du poumon,
115.

OEiL. (Voir YEUX.)
OEhtel. Système d' —, 74; contre-indica-

tions et dangers du système il' — dans le

traitement de la cardio-sclérose, 410, 413.

Opérations chirurgicales chez les angineux.
(Voir CBLOROFO.IME.)

Opium dans l'angine de poitrine, 674. (Voir
MORPHINE.)

Oreillettes. (Voir hypertrophie du cœur.)
Ossification des coronaires. (Voir coro-

.NAIRES.)

Ovaires. (Voir pseddo-asgixe de poitrine
hystérique.)

Oxyde de carbone et angine de poitrine,

715; — contenu dans la fumée de tabac.
(Voir tabac.)

Oxygène. Inhalations d' — dans les dysp-
nées urémiques, 442 ;

— chez les angi-
ueux, 684 ; — dans la goutte, 442.
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Pâleur de la face dans les cardiopathies
arti'irielles, 98; — dans l'aortite, 171 ;

—
dans l'angine de poitrine tabagique,
707.

Palpitations dans la chlorose et l'anémie,
44; — de la croissance, 54; de la cardio-
sclùrose, 249; — par abus du tbé, 715.
(Voir ANGINE DE POlTlilNE et ARTÉRIO-SCLÉ-
ROSE.)

Pancréatine, 399.
Paraldéiiyde dans l'angine de poitrine,

687.

Paralysie agitante et artério-sclérose, 91;— et angine de poitrine, 570.

Paralysie générale et artério-sclérose, 91.
(Voir i'ÉRIENCÉPHAI.lTE DIFFUSE.)

Parésie et rigidité des membres après la

ligature de l'aorte (expérience de Sten-
son), 602; épuisement parétique des nerfs
pneumogastriques dans l'ansrine de poi-
trine, 532.

Parésie du coeur. Rôle de la — dans l'an-

gine de poitrine, d'après Parry, 595, 603;— chronique des asystoliques, opposée
à la — aiguë des anginenx, 604. Son
traitement dans l'angine de poitrine, 678.

P.iRKiNsoN. Maladie de — . (Voir para-
lysie AGITANTE

)

Parry. (Voir angine de poitrine.)

Parry-Graves. (Voir goitre exophtalmique.)
Percussion dans la cardio-sclérose, 245

;

augmentation de la matité précordiale,
245 ;

— dans l'angine de poitrine, 621.
Péri-aortite, 454.

Périartérite. (Voir artérite et endarté-
RITE.)

PÉRiCARDiTE. Diagnostic de la — avec la

cardio-sclérose, 371 ;
— dans l'aortite,

388, 462, 475; son diagnostic, 388.
PÉRiENcÉpiiALiTE diflusc et angine de poi-

trine, 570.
Périodicité vraie ou fausse des accès an-
ginenx dans l'angine coronarienne, 576;— dans les pseudo-angines, 724, 733: —
dans les manifestations hystériques, 725,
726.

PÉRIPHLÉBITE cardiaque dans la cardio-sclé-

rose, 176.

Phlébo-sclérose, 92.

Phrénioue, 640. (Voir nerfs.)
Phtisie pulmonaire. Diagnostic avec aortile,

489; — des artério-scléreux et des atbé-
roinaleux, 510; — et goitre exophtal-
mique, 741.

Picolinr. (Voir tabac.)
Pilocarpine dans la goutte, 443.
Planches hors texte, (Voir figures.)

Plaques gélatiniformes de l'aortite, 454.

Pleurésie. .Mort subite dans la —,359. (Voir
ÉPANCHEMENTS.)

Plexus cardiaque. Névrite et névralgie du
— dans l'angine de poitrine, 615.

Plombières. Eaux de — dans les pseudo-
angines arthritiques, 751.

Pneumogastriques (nerfs). Pouls lent per-

manent dans la compression des —, 223;

épuisement parétique des — dans l'an-

gine de poitrine, 532; laits d'anévrysmes
de l'aorte avec compression sans lésions
des, — 641. Action du tabac sur les — ,696.

Pneumonie. Tension artérielle dans la bron-
cho — et la —

;
pronostic de la — des

vieillards et des artério-scléreux, .358.

Pollakiurie dans rartério-sclérose du rein,

80.

Polyurie. Signe d'hypertension artérielle,

73; — dans la soiatii|ue, 43.

Position horizontale chez les angineux, 579.
(Voir ATTITUDE.)

Potasse. Sels de — dans l'angine de poi-
trine, 688. (Voir BROMURES et lODURES.)

Poudres absorbantes dans les pseudo-an-
gines réflexes d'origine gastro-intestinale,
778.

Pouls. Accélération du — dans l'embryo-
cardie, 2; ses caractères dans l'embryo-
cardie, 15, 16; — instable de la grippe,

8; fausse lenteur du — , 5; ses rapports
avec la tension artérielle, 12; ses carac-
tères dans l'hypertension artérielle, 59;— rétracté et résistant, 60; — tachycar-
die de riiypeitension, 61.

Rapport de la fréquence du — avec
l'état de la tension artérielle, 61; mensura-
tions sphygmomanoniétriques et tracés

sphygmographiques, 62 ; ses caractères
dans la cardio-sclérose, 244, 246; —
dans l'angine de poitrine, 524; — dans
l'aortite, 471 ;

— bigéminé, 253; — lent

arythmique, 256; — alternant, et ses

quatre variétés, 57; — paradoxal dans la

cardio-sclérose de la cloison, 266; ^ mi-
tro-aortique, 293-295; — dans l'insuffi-

sance aorlique endartérique, 302; — rare
et — lent, 314; amplitinle du —,356; —
arythmique variable, 368; — sénile dans
l'aortite chronique, 500; — dans l'angine
de poitrine tabagique, 707 ;

— action du
tabac sur le —, 703.

Pouls carotidien. Retard du — dans l'in-

suffisance aortique, 30i.

Pouls lent permanent avec attaques syn-
copales et épileptiforrnes, 309; symp-
tômes, 309; pouls. 312 ; auscultation du
cœur, 314; circulation veineuse, 315;
accidents nerveux, 315; angine de poi-
trine, 316; terminaison, durée, 320;
diagnostic, 320 ; classilication des bra-

dycardies, 321 ; étiologie et pathogé-
nie, 321 ; traitement, 3'.!4.

Poumon. Analomie pathologique de l'artério-

sclérose du — , indurations cyanotiques
et œdémateuses du — , 115; capacité
fonctionnelle du — chez le vieillard,

133. (Voir OEDÈME, congestion.)
Pbécordialgie dans la cardio-sclérose, 250,

270.

Pression artéiielle comme cause de l'arté-

rio-sclérose, 147. (Voir hypertension et

hypotension artérielles.)
Professions. Influence des — sur l'angine

de poitrine, 562.

Pseudo-gastralgie de l'aortite, 474; — de
l'angine de poitrine. (Voir pseudo-angine.s
NÉVROSIQUES.)

PSEUDO-AXGlNES NÉVROSIQUES, 719.
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PsEiDo-ANGixE, hystérique, 721. (Voir Hvs-
ÏÉniQL'E.)

— du GOITRE EXOPHTALMIQUE, 739. (Voir

ÛOITRE E.XOPHTALMIOLE.)
— dans la XErBASTRÉxiE et le neuro-

ARTURITISME, "42. (Voir NEIRASTHÉME.)
— dansl'ÉPiLEi'SiE, 7iS. (VoirÉPiLEpsiE.)

Traitement des — , 7jO; par bromure,
aconitine, 750; par hydrothérapie, 750;
par eaux minérales, 751

;
par isolement,

752 ; béniijiiité du pronostic, 752.

Pseudo-angines réflexes, 753.

•— d'origine périphérique, 754 ;
— pro-

duites par névralgie intercostale et phré-
nique, 754 ; — par lésion des nerfs des
extrémités, 755; — par névromes et tran-
matismes, 756 ; historique des — , 757

;

diagnostic, 763.
— d'O'-igine viscérale,'Gi\ historique,

764; patliogénie, 765; théorie mécanique,
765; théorie humorale, 766; théorie ré-

flexe, 766; réflexe gastro-intestinale, 768;— gastro-hépatique, 768; accidents car-
dio-pulmonaires, 768.

Utiotogie. 769; des — d'origine gastro-
intestinale, 769 ; fréquence chez la femme,
770: symptômes, 770.

Diagnostic, 771 ; tableau des signes,
773.

Pronostic, 775.

Traitement. 777 : régime alimentaire,
777 ; régime sec de Chouiel, 777 ; subs-
tances antiseptiques, 778; chloroforme,
778; poudres absorbantes, 778; naphtol,
779; traitement préventif, 780.

Ptomainiqte. (Voir iiyspxée toxiqle.)
PiBERTÉ. Cardiopathies de la —, 53; fausse

hypertrophie de croissance, 54 ; — cause
de Thyperlension artérielle, 35.

PtLMONAiRE. Forme— de la cardio-sclérose.
(Voir CARDio-sCLÉRosE.)Congestions—dans
la cardio-sclérose, 233, 234,329, 348; con-
gestions — il'origine urémique, 329;
goutte —, 431; apoplexie — dans Taor-
tite, 477; embolies — dans l'aortite su-
baiguë, 478; angine de poitrine car-
diaque et — , .532.

Pulsations redoublées dans la cardio-sclé-
rose, 252; — avortées, 294.

PvouÉJiiE et aortile suppurée, 497.

Qli.nixe. Sulfate de — . (Voir impalidisme.)

R

Radial. (Voir pouls, récurrence.)
Raynaud (maladie de); — et hypertension,
43; — avec angine de poitrine chez un
impaludique, 715

Récubrence. Uimunition de la — radiale
comme signe précoce de l'artéria-sclérose

du cœur (Duclos), 248.

Réduction et entraînement musculaire dans
la cardio-sclérose, 409.

Réflexes. Pseuilo-angines — . (VoirpsECoo-
ANGINES, arythmie.)

Régime alimentaire dans les pseudo-angines
de poitrine d'origine gastro-intestinale,
777 ; — sec de Chomel, 777 ;

— dans
l'hypertension artérielle, 74 ; — dans la
cardio-sclérose, 378; — dans l'aortite, 511.

Régime lacté. (Voir lait.)

Rein. Arlério-sclérose du — , 78; anatomie
pathologique de l'artério-sclérose du —

,

112. (Voir INSUFFISANCE RÉNALE.)
Rénale. Goutte — , 424-444. Insuffisance
— . (Voir INSUFFISANCE rénale.)

Respiration dans les cardiopathies arté-
rielles, 232 ;

— troubles de la — dans
l'angine de poitrine ;

— action du tabac
sur la —, 698.

Retentissement diastolique de l'aorte, signe
d'hypertension artérielle, 63; son timbre,
ses caractères, 64. Signification du —
suivant son siège à droite ou à gauche
du sternum, 66; sa valeur séméiologi-
que, 67 ; — dans l'aortite, 462.

Retentissement di.\stolioue de l'artère
PULMONAIRE. Sa signification diagnos-
tique, 67.

RÉTRÉCISSEMENT sous-aortique, 305; — re-
latif de l'orilice aortique dans la dilata-
tion de l'aorte, 470. (Voir mitral, coro-
N.AIRES, etc.)

RÉVULSIFS dans la cardio-sclérose. 406.
Rhumatisme et angine de poitrine, 557,

571; angine de poitrine rliuniatismale,
649; — cause de l'aortite, 451; — aigu
et chronique et artério-sclérose, 120.

Rhum.atoides (Douleurs) dans l'hyperten-
sion aiiérielle, .58.

Rougeole, cause de l'artério-sclérose, 138;— cause de l'aortite, 45.
Rov.vr. Eaux de — dans la goutte, 437 ;

—
dans les pseudo-angines neuro-arthriti-
ques, 721.

Rupture du cœur dans la cardio-sclérose,
t64, 37.5.

Rythme du coeur. Diverses, explications
physiologiques du —, 259-262. Ses mo-
dilications dans la cardio-sclérose, 250;— fœtal. (Voir embryocardie.)

Rythme couplé du cœur dans la cardio-
sclérose, 214, 252, 262; — tricouplé, 254;
— indice d'une dégénérescence du myo-
carde, 257.

Saignée. Action de la — sur la tension ar-
térielle, 77; — dans l'œdème aigu du
poumon, 405; — dans la goutte, 442; —
dans l'angine de poitrine, 689.

Saint-Moritz. Contre-indication du climat
d'altitude de — dans le traitement des
cardiopathies, 423.

Saint-.Nejtaire. Eaux de— dans les cardio-
pathies, 418.

Saisons. Influence des — sur l'angine de
poitrine, 563.
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Salivation après angine île poiti'inp, 522.

Sam;. Son altération, cause de l'artério-

sclérose, lôO, de l'aortile, 450; altérations

du — chez les saturnins, 151; action du
tabac sur le — , 702.

Sati-hmsme, cause de l'iiypertension arté-

rielle 3a: altérations saiiRuines dans le

— , 151; — cause de l'aortite chronique,
451,502; — cause de l'artério-sclérose, 124;— et angine de poitrine, 075,

Saxon. Eaiix de — dans les cardiopathies,

419.

Scarlatine, cause de l'artério-sclérose, 138.

ScHMEY et Kronecker. Point vital du cœur
de —, 190; arythmie grave dans la lésion

du point de — , 267, 275; sclérose du
point de — , 374; siège du point vital de
— et sa lésion prubahle dans l'angine de
poitrine, 559.

Sciatique, et polyurie, expliquée par l'hy-

pertension, 43 : eflets des excitations du
— sur la tension artérielle, 43.

SciLLE, dans la goutte, 443.

Sclérose. (Voir ARTÉRio-scLÉROSE, ANGio-scLÉ-

ROSE.)

Sclérose artérielle et viscérale résultat de
l'hypertension, 46.(Voir ARTÉRIO-SCLÉROSE.)

Sclérose des centres nerveux, 117.

Sclérose DvsTRorinnuE, 104, 157.

Sclérose iiépatiove, alcoolique, cardiaque,
cardio-artérielle, 114.

Sclérose pilmonaihe, 115; rapports entre la

— et l'emphysème constitutionnel, 116;
— d'oiigine cardiaque, 116, 117.

Scléroses isolées, 86.

Scléroses associées, 86.

Sclérose rénale. Anatomie de la — , 112.

SÉNiLE. Arythmie — , 251; cœur — , 369.

SÉNILITÉ, "cause de l'artério-sclérose, par
auto-intoxication, 132. Local'sations vas-
culaires dans l'athérumasie sénile, 148,
150; — cause de l'hypertension artérielle,

35 ;
— cause de l'aortite, 450 ;

— cause de
l'aorlite chronique, 502.

Sensihilité précordiale dans la cardio-sclé-

rose. 249.

Sexe. Inthience du — dans l'angine de poi-

trine, 561, 799.

Souffle mitro-aortioue, 290.
Sous-claviére. Artères — ; leur élévation

dans l'aortite, 467.

Sparteine, chez les angineux, 682.

Spasme artériel, cause de l'iiypertension,

49. Symptômes dus au — artério-capil-

laire, 58-63 ;— dans la cardio-sclérose, 230.

Spasme cardiaque dans l'angine de poi-
trine, 599.

Spasme laryngé et mort subite, .643.

Sphyomographie, dans l'hypertension, 62
;— dans l'embryocardie, 16;— dans l'an-

gine de poitrine, 525.

Sphygmographie. (Voir figures.)

Sphygmomanomètre, de Basch, 17 ;
— de

Potain, 18.

Sphygmomanomètrie, 18; — dans l'hyper-

tension, 62.

Spiromètre de Dupont, 240.
Spirométrie, dans les cardiopathies, 241.
Spontanéité des accès nocturnes dans l'an-

gine de poitrine, 518.

Sténocardie. (Voir angine de poitrine.)
Sténose, des coronaires. (Voir coronaires.)
Sternalgie, de Baumes, 515.
Stigmates de l'artério-sclérose, 215.
Stokes-Adams (maladie de), 309; — fausse
apoplexie de la—, 311;— auscultation
dans la — , 314; circulation veineuse, ac-
cidents nerveux dans la — , 315; angine
de poitrine dans la — , 316, 319; diagnos-
tic, 320; traitement, 324.

Strangurie après angine de poitrine, 522.
Strophantus dans l'angine de poitrine, 682.
Strychnine, médicament vaso-constricteur'

75. Sulfale de — dans l'embryocardie,
23; — dans l'œdème du poumon, 405.— contre l'hypertension artérielle, 75.

Surite. (Voir mort.)
SuDORiFiQUES daus la goutte, 443.
SuLFONAL dans l'angine de poitrine, 687 ;— dans l'aortite, 511.
Surmenage artériel, 77 ;

— cause de
l'aortite, 451

;
— cause de l'aortite chro-

nique, 502.
Surmenage moral, cause de l'artério-sclé-

rose, 130. (Voir émotions.)
Syncopa angens de l'arry, 525, 585, 606.
Syncopal. Etat — dans l'angine de poi-

trine tabagique, 677, 707.

Syncope dans la maladie de Stokes-Adams,
316; — hystérique dans les accès pseudo-
angineux, 585; — laryngo-réflexe, bul-
baire, toxique pendant la chlojolormisa-
tion, 679; — nocturne du tabagisme, 709;
traitement de la — dans l'angine de poi-
trine, 677.

Syncope locale des extrémités, comme
signe d'hypertension artérielle par vaso-
const."iction, 58.

Syphilis et artérites, 141; — dans ses rap-
ports avec l'endartérite et la périaité-
rite, 142-144; — cause de l'aortite aiguë,

451; — cause de l'aortite chronique, 502;— cause de l'angine de poitrine, 563.
Système nerveux. Action du tabac sur le —,

696.

Systole prolongée dans l'hypertension ai-

térielle, 70; — dans l'aortite, 470; hési-

tation de la — dans l'arythmie, 275.

(Voir souFFLEj bruits du coeur.)

Taiiac et tabagisme. Action vaso-cons-
trictive du — , 625. Action sur l'angor pec-
toris, 694; action du — sur les centres
nerveux el pneumogastriques, 696; action

du — sur neiis vagues, 697; antago-
nisme de la digitale et du —,697; action

du — sur les ganglions du cœur, 698
;

sur la respiration, 698 ; action du —
sur le système musculaire et les vais-

seaux, 699; symptômes d'intoxication par
le —, 701 ; action du — sur le sang,
702 ; symptômes généraux du nicotisme,

702; pouls tabagique, 703 ; hoquet taba-
gique, 703 ; angine de poitrine taba-

gique, 706.

Angine de poitrine produite par le —

,

694.
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Historique. 693 : action physiologique
du — , 69Ô ; action de la nicotine et des
autres alcaloïdes, 695; action sur les

centres nerveux et les nerfs pneumogas-
triques, 696; expériences de Claude lier-

nard, 697 ; action sur le système muscu-
laire et les vaisseaux. 699.

Angine de poitrine labagitjue, 706.

Syni))tômes, 706 : angine de poitrine

lonctionnelle ou spasmo-laliagique, 7U6;

angine de poitrine oiganique ou scléro-

tabagique, 906 ; angine de potrine gastro-

tabagique, 706; angine Ue poitrine à

forme vaso-motrice, 707
; ) âleur, petitesse

du pouls, état syncopal, 707.

Symptômes cardiaques, 707 : forme
larvée ou fruste, 708 : accès provoqués,
spontanés, 708; accès nocturnes, 708:
causes de la persistance des crises,

709. Résumé des symptômes, 711; pro-

nostic, 712; bénignité de l'angme fonction-

nelle, gravité de l'angine organique, 712;

tableau de leurs caractères distinctifs,

713 ; traitement de l'angine de poitrme
tabagique, 714.

Tab.\gisue cause de l'iiyperlension arlé-

l'ielle, 35; — cause de" i'ailéro-sclérose.

125; — cause de l'angine de poitrine.

(VoirTAB.\c.)

T.*BES. Diagnostic avec l'angine de poi-

trine. 586. (Voir ATAXIE \0C0.M0TRICE.)

Tachv-arythuie, 271.

Tacuïcabdie dans l'embryocardie, 2 ;
—

paroxystique et son origine bulbaire,

10 ;
— et abaissement de la tension arté-

rielle, 11; — de l'hypertension, 61 ;
—

de la ménopause, 51, de la ménopause
et de la puberté par hypertension arté-

rielle, 54:— dans la cardio-sclérose. 249;
rorme. tachycarriique de la cardio-sclé-

rose, 277;crassilication des tachvcardies,
279.

Teupér.^tire. Son défaut de concordance
dans l'embryocardie, 15.

Tension artérielle, ses modifications, 2,

10; — dans la fièvre typhoïde, la bron-
cho-pneumonie, la méningite, la grippe,

la tuberculose pulmonaire, les allections

cardiaques,! 11. Action des médicaments
sur la— suivant les doses, 11 ; ses varia-

tions physiologiques, 33; dans les mala-
dies du système nerveux, 42; — dans les

maladies du cœur et des vaisseaux, 44 ;— dans les maladies de l'appareil respi-

ratoire, 46 Délinilion de la — ,48; élé-

vation subite de la — dans l'angine de
poitrine, 527; action des iodures sur la

— , 665; action de l'opium et de la mor-
phine sur la — , 675; action du tabac sur
la— ,700. (Voir hypertension et hypoten-
sion ARTÉRIELLES.)

TÉTANOS vasculaire, 636.

Thé. Influence du— sur l'angine de poitrine,

715.

Thrombose de l'artère centrale de la rétine

gauche chez un anglneus, 644.

Tonicité des artères, son importance dans
l'hypertension, 28, 29.

ToNiyLEs cardiaoles, leui's inconvénients
dans l'angine de poitrine, 682.

ToNis vasculaire. (Voir tonicité.)
Toix, dans la dvspnée nerveuse, 237.
Toxicité irinairè, dans les cardiopathies

artérielles. (Voir urine.)
ToxiNHÉMiE, dans les cardiopathies arté-

neUes, 221.

Toxiques. Symptômes — de l'artério-sclé-
rose du cu'ur, 215; dvspiiée — , 216, 222
232,298; dyspnée hyper —, 222; déliré
et veriige — dans la cardio-sclérose, 223 ;

symptômes — dans l'insulfisance aortique
endartérique, 301 ; syncope — pendant la
chlorol'ormisation, 679; angines de poi-
trine —, 694, 718.

Tracés sphygsiographiques. (Voir figlres.)
Traimatis-me physiologique, 147 : — comme

cause des pseudo-angines de poitrine,
756.

Tremblement des fumeurs, 702.
Tricuspiue. Insulfisance physiologique de

la —, d'après King, 166.
Trinitrine, dans le pouls lent permanent,

325 ; — dans l'artério-sclérose et la car-
dio-sclérose, 379; — dans l'angine de
poitrine. 671.

Tbopuo-neirose vascilaibe, cause de l'ar-

tério-sclérose, 153.
Tuberculose pulmonaire. Ses rapports avec

la tension artérielle, 8; — cause de l'ar-
tério-sclérose, 139; — et artérites, 144;
diagnostic de la — avec la canlio-sclé-
rose, 372; rapports de la — avec l'aortite,

506. (Voir phtisie.)

D

Urémie, dyspnéique dans l'artério-sclérose
du rein, 80 ;

— dans la goutte, 426 :

traitement de 1' — dans la goutte, 438,
441 ;

— hépatique, 439.
Drethane, dans l'angine de poitrine, 687

;— dans l'aortite, 511

.

Triage dans la cardio-sclérose, 329.
UiuNE. Toxicité de 1" — dans les cardiopa-

thies artérielles, 219.

Vacuolaibe. Etat — des cellules muscu-
laires du myocarde dans la cardio-sclé-

rose, 1.-5.

Vaisseaux. Action du tabac sur les— , 699.
(Voir cardiop.\tuies, c.vrdio-Sclérose, etc.)

Valvulaires. Artério-sclérose myo — , 179.

Diagnostic des cardiopathies," — et vas-

culàires, 357, 360. Diagnostic avec les

cardiopathies artérielles, 10. (Voir cardio-

pathies.)
Vai.vi LES du cœur. Les vaisseaux des — à

l'état normal, 179. Leurs lésions dans l'aor-

tite chronique, 499; lésions des — dans
l'angine de poitrine, 593. (Voir valvu-
laires.)

Variole, cause de l'arlério-sclérose, 138.

[
Vasculaires. (Voir cardiopathies, cariiio-

I

sclérose, etc.)
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Vaso-constbicteurs (méilicaments). Contrfi-

indicalion des — (ians l'hypertension ar-

lih'ielle, 75. (Voir ergot de "seigle, bella-
done, HVDRASTIS CANADENSIS, DIGITALE,

STRYCHNINE, TABAC.)
Vaso-constriction. Hypertension artérielle

par — , 31 ; algidités par — , 58 ;
— par

l'emploi des médicaments. (Voir vaso-
constricteurs).

Vaso-dilatateurs (médicaments). Action dn
tabac sur les — , 700. (Voir iodures, ni-

TRITES, NITRO-GLYCÉRINE, TRINITHINE.)

Vaso-dilatation. Hypertension artérielle par

—,31; — par l'emploi des médicaments
(voir vaso-dilatateurs); — produite p.ir

le nitiile d'amyle et les nitrites, 668; —
produite par l'opium et la morphine, 674.

Vaso-moteurs. Troubles — dans l'angine de
poitrine, 523.

Vaso-motrice Forme — de l'angine de
poitrine, 585, 707 ; forme — de l'angor

tabagique, 707, 711 ; forme — des pseudo-
angines hystériques, 735.

Veines. Etat des — cardiaques dans la

cardio-sclérose, 176, 178. Circulation vei-

neuse dans le pouls lent permanent, 315.

Battements des — jugulaires.

Vertige méiopragique, 210: — toxi()ue,223;

dans les cardiopathies artérielles, 223; —
dans la maladie de Stokes-Adams, 315.

ViciiY. Eaux de — dans les cardiopathies,
417; — dans la goutte, 437.

ViEUSSENS. Artère graisseuse de — . Pre-
mière observation d'insuffisance aortique
par —

.

Viscérale. Origine — des pseudo-angines,
764.

Viscéraux. Symptômes — dans l'hyper-
tension artérielle, 71.

Vitreuse. Altération — du myocarde dans
la cardio-sclérose, 175.

Vittel. Eaux de — dans les cardiopathies,
-418.

Voussure précordiale, dansl'hypertension ar-

térielle, 70; — dans la cardio- sclérose, 243.

X

Xiphoide (appendice). Siège de la douleur
angineuse à 1' —, 535.

Yeux. Maladie, des — dans les rapports
avec l'artério-sclèrose, 91.

Zona et pseudo-angine névralgique, 748.
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ERRATA

Page 27, à la 13" ligne du sommaire, au lieu de : alimentation cornée, lisez : carnée.

Page 32, en note, lisez hémoptysies arthritiijues.

Page 71, à la 22" ligne, au lieu de : Pe ap — pa, lisez: Pl ap — pa.

Page 137, à la 28° ligne du texte, au lieu de : n'avaient pas encore être suivis, lisez ;

n'avaient pas encore été suivis.

Page 192, à la première ligne, au lieu de an<eV/o-sclérose, lisez : ARTÉRio-sclérose.

Page 343, à la 7" ligne du sommaire, au lieu de : eusyslologie, lisez : eusvstolie.

Page 357, à la 6" ligne du texte, au lieu de asthémie, lisez : asthénie.

Page 512, à la 2' ligne du texte, au lieu de novice, lisez : nocive.

Page 751, à la 32' ligne du texte, au lieu de Bout-bon, Lancy, lisez : Bourbon-Lancy.
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Cochin, avec de nombreuses figures dans le texte, 4 forts vol. in-4 de 900 pages chacun,
imprimés à deux colonnes, avec 800 figures.

Broché 100 fr.

Reliures en maroquin, plats toile, tranches peignes 120 fr.

Les tomes I, II, III, IV se vendent séparément 25 fr.

FRANCK (François), membre de l'Académie de médecine, professeur remplaçant au Collège

de France. — Leçons sur les fonctions motrices du cerveau (réactions volontaires

et organiques) et sur l'épilepsie cérébrale, précédées d'une préface du professeur Charcot.
1 vol. gr. in-8, de 570 pages, avec 83 figures 12 fr.

GUANCIIER (J.), professeur à la Faculté de médecine de Paris. — Maladies de l'appa-
reil respiratoire. Tuberculose et Auscultation. 1 beau vol. de 520 pages, avec figures

dans le texte et 2 planches en couleurs hors texte 10 fr.

HUNTER-MACKENZIE, médecin de l'hôpital pour les maladies de la gorge à Edimbourg. —
Le crachat, dans ses rapports avec le diagnostic, le pronostic et le traitement des ma-
ladies de la gorge et du poumon; traduit de l'anglais par le D' Petit, avec une préface

du professeur Graxcher. 1 vol. in-8 de 200 pages, avec 24 planches tirées pour la plupart
en couleurs 5 fr.

KELSCII (A.), médecin principal de première classe, professeur à l'Ecole de médecine et de
pharmacie militaires du Val-de-Gràce. — Traité des maladies épidémiques. Etiologie,

Palhogénie et Prophylaxie. 2 vol. gr. in-8 de 600 pages chacun, avec nombreuses
figures {sous presse).

Prix de l'ouvrage complet payable en recevant le tome I 24 fr.

LAVERAN (A.), médecin principal, professeur à l'Ecole de médecine militaire du Val-de-

Grâce.— Traité des fièvres palustres, avec la description des microbes du paludisme.
Un beau vol. de 558 pages, avec figures dans le texte 10 fr.

LECORCHÉ (E.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, et Ch. TALAMON,
médecin des hôpitaux. — Traité de l'Albuminurie et du Mal de Bright. 1 fort vol.

gr. in-8 de 800 pages .... 14 fr.

LINDSAY (J.-A.). — Traité climatérique de la Phtisie pulmonaire, traduit et annoté
par le D' Lalesque, ancien interne des hôpitaux. 1 vol. in-8 de 250 pages . . 4 fr.

MAUREL (E.) médecin principal de la marine, professeur suppléant a l'Ecole de Toulouse.
— Manuel de Séméiologie technique. Pesées, mensuration, palpation, succussion,
percussion, stéthographie, isographie, spirométrie, auscultatiouj cardiographie, le pouls,

sphygmographie, le sang, thermométrie, urologie. 1 vol. in-18 Jésus, cartonné diamant,
de 600 pages, avec 78 ligures 7 fr.

PALMBERG (A.), professeur à l'Université d'Ilelsingfors. — Traité de l'hygiène pu-
blique, d'après ses applications dans les diiîérenls pays d'Europe (France, Angleterre,

Belgique, Allemagne, Autriche, Suède et Finlande), traduit par M. A. Hamon. 1 fort vol.

gr. in-8 de 800 pages, avec 260 figures dans le texte . 14 fr.

PITRES (A.), doyen de la Faculté de médecine de Bordeaux. — Leçons cliniques sur
l'Hystérie et l'Hypnotisme, faites à l'hôpital Saint-André, de Bordeaux. 2 volumes
grand in-8, formant 1,100 pages, avec 133 figures dans le texte et 16 planches hors texte

24 fr.

RAYMOND (F.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital

Saint-Antoine. — Maladies du système nerveux, Atrophies musculaires et mala-
dies amiotrophique». 1 vol. gr. in-8 de 540 pages 10 fr.

RE.NDU (H.), professeur agrégé à la Faculté ds médecine de Paris, médecin de l'hôpital

Necker.— Leçons de ciiuique médicale. 2 vol. gr. in-8, formant 1,000 pages 20 fr.
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